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Geraldus (fr. Geraud)

t 13.X. 909 ä Cezerniacum (Cantal ou Lot)1

»comte« d’Aurillac

BHL vacat

BHL 34112

BHL 3411

BHL 3411

BHL 3411

BHL 3411

2f. BHL 3411

2g. BHL 3411

2h. BHL 3411

BHL vacat

Dossier

1. Sermo de festivitate sancti Geraldix alineas)

Inc.: Festivitas, Dilectissimi, quae nobis hodie sacratissima refulget 

Des.: ut eo interveniente ad celestia regna pervenire valeamus. Amen.

2. Vita prolixior prima (en quatre livres = »VT*«)

2a. Epistola nuncupatoria: (1 chap.)

Inc.: Affectu recolendo pro suis meritis domno Aymoni abbati ... Libellum 

Des.: cum et tu coram adesses certis auctoribus contexens. Vale.

2b. Praefatio: (1 chap.) 

Inc.: Plerique dubitare solent utrum vera sint 

Des.: iam ad initium loquendi in Christi nomine veniamus.

2c. Liber primus: (42 chap.) 

Inc.: Vir igitur Domini Geraldus ea parte Galliarum 

Des.: hic istum in Dei nomine terminemus.

2d. Praefatio in librum secundum: (1 chap.) 

Inc.: His qui de meritis domni Geraldi temere disputant 

Des.: fecit, ut scriptum est, mirabilia in vita sua.

2e. Liber secundus: (34 chap.) 

Inc.: Athleta coelestis militiae dudum in palestra mundanae conversationis 

agonizans

Des.: qui in ipso terrenae potestatis culmine mitem se exhibuit. 

Liber tertius: (1 chap. parfois considere comme la preface de ce 

livre + 11 chap.)

Inc.: Quoniam signorum virtutibus insignem fuisse venerabilem virum Geraldum 

Des.: mihi a iudice cordium deprecetur.

Praefatio in librum quartum: (1 chap., parfois tenu pour le dernier 

du livre precedent) 

Inc.: Beato quidem Geraldo satis suffecerat 

Des.: Sed iam de iisdem miraculis qua rationi congruerint, Deo iuvante, 

referamus. 

Liber quartus: (12 chap.) 

Inc.: Dominica igitur post transitum ejus insecuta 

Des. a: Ex illa hora, et deinceps, incolumis mansit.

Des. ß: aperte datur inteiligi quod virtus tanti viri fuerit.

1 La le^on Cezevviacum qu’on lit dans la PL, a la suite de Pedition de Markier, soit est propre au 

manuscrit de St-Martin-des-Champs, soit procede d’une erreur de lecture; la note de A. Duchesne 

mentionne bien Cezerniacum. La localite n’a pu ctrc identifiee avec certitude: Bouange 1899 I, 163 n. 3 

Pidentifie avec Saint-Cirgues du Lot, J. Schneider (dans Venzac 1972, 305 n. 19) propose plutot 

Senezergues dans le Cantal.

2 Dans son Novum Supplementum de 1986, BHL ajoute un numero 3411b voulant identifier par lä un 

miracle soi-disant ajoutl a 2h dans le manuscrit de Montpellier. En fait ce texte ne fait pas partie de la 

Vita, mais du Liber vitae et miraculorum (texte n°5). Par contre BHL ignore que la Vita prolixior prima 

se termine parfois par les memes miracles que la Vita brevior (BHL 3414), ce que nous avons indique 

par la mention d’un desinit ß.
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3. Vita prolixior secunda (en trois livres = » VP3 4 5*)

3a. Capitula libri primi: (35 articles)3

Inc.: De religiöse stemate generis eius 

Des.: Quod iusticiae fuerit cultor.

3b. Prologus in vita et transitu: (1 chap.)

Inc.: Reverendo patri et domno Aimoni abbati 

Des.: in eadem subripiat reatus culpa.

3c. Libellus primus: (35 chap. d’apres la table)

Inc.: Geraldus igitur ea parte Galliarum 

Des.: quia latronum socius non fuerit valde/4

3d. * Capitula libri secundi

3e. Libellus secundus: (plus de 26 chap., etant donne la lacune5) 

Inc.: /genua flectit et cum lacrimis aliquantisper oravit6. 

Des.: mihi veniam a iudice cordium deprecetur. 

3f. Capitula libri tertii: (14 articles)

Inc.: Quod Deus instaurat testes suos 

Des.: De quodam daemonioso curato.

3g. Liber tertius: (14 chap.)

Inc.: Beato quidem Geraldo satis suffecerat 

Des.: Ex illa hora et deinceps incolumis permansit.

BHL vacat

4. Vita brevior (= VB)

4a. Prologus in vita breviori: (1 chap.)

Inc.: Reverendo patri et domno Aimoni abbati 

Des.: nec michi in eadem subripiat reatus culpa. 

4b. Vita: (13 alineas)

Inc.: Geraldus igitur Aquitaniae provincia oriundus fuit 

Des.: omni dolore liberatus incolumis surrexit.

4c. Prologus in transitu: (1 chap.) 

Inc.: Quoniam signorum virtutibus fuisse venerabilem 

Des.: cum interior de die in diem renovaretur. 

4d. Transitus: (4 chap.)7

Inc.: At vero scriptura dicit ut qui sanctus est 

Des.: quod illum Deo placuisse non ignorabant. 

4e. Praefatio in libro miraculorum: (1 chap.)

Inc.: Beato quidem Geraldo satis sufficerat 

Des.: quae rationi congruerit Deo iuvante referamus.

4f. Miracula post transitum: (6 alineas)9

Inc.: Dominica igitur post transitum insecuta 

Des. a: Deo donante et beato confessore intercedente. 

Des. ß: Unde aperte datur intelligi quod virtus tanti viri fuerit.

BHL 3412-3414 

BHL 3412

BHL 3412

BHL 3412a

BHL 3412a

BHL 3412a8

BHL 3413, 3414 

BHL 3413

BHL 3414

3 Numerotes de 1 a 34 dans le ms., par suite d’un redoublement de l’article 31.

4 Texte mutil£ qui s’interrompt vers la fin du chap. 18 du livre I de VP* (2c).

5 Le texte subsistant comprend en effet une partie de chap. (not6e A dans Brahy 1985/1986 II) et 25 chap. 

entiers (notes de B a Z ibid.).

6 Texte mutile qui reprend au milieu de 2e, chap. 19 dans VP*.

7 Dans l’edition Fumagalli, le regroupe des extraits de neuf des chap. du livre III de VP* (2f).

8 Ce chapitre est indique comme preface des Miracula dans l’edition Bouange 1899 I, 388-389, suivant 

en cela le ms. Paris, BN Lat. 3809 A, oü il est intitull Praefatio in libro secundo. BHL et Fumagalli 

1964, 239-240 Font consider£ comme faisant partie du Transitus (4c).

9 Meme texte que 2h avec en outre les deux miracles qui apparaissent dans certains manuscrits de VP*.
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5. Liber vitae et miraculorum ( = »LVAf«10) BHL vacat

5a. Prologus in libro vitae: (1 chap.)

Inc.: Quanquam igitur ea que uir domini Geraldus decenter gessit 

Des.: uel praesens pagina balbucienti stilo virum Dei loquatur.

5b. Liber vitae: (seul le dernier chap. subsiste)

Inc.: .../ Erat igitur quidam uir maxima saecuii sublimitate refertus 

Des.: merito narrationis huius series de uictoriis uiri Domini loquens explicit. 

5c. Translatio et miracula: (3 chap.)

Inc.: Incipiunt miracula id est de ecclesia que primitus in onorem sancti Geraldi 

constructa fuit

Des.: dignum ducitur ut ad eius districtam seueritatem in hostes ipsius stilum uertamus 

5d. Liber miraculorum: (16 chap. dont le premier debute par une entree en matiere de deux 

phrases)

Inc.: Iam nunc igitur euoluere debitum premisse pollicitationis satagimus 

Des.: et sic ad perfecte sospitatis memoriam largius miserante Domino reuocatur.

6. Continuatio libri miraculorum: (1 chap.) BHL vacat

Inc.: Erat quidam homo Bodetus nomine uille Aureliacensis oriundus

Des.: pro miraculo predicto tarn potenter quam dignanter patrato.

1. Sermo de festivitate s. Geraldi BHL vacat

A notre connaissance, le Sermo de festivitate s. Geraldi n’est jamais separe de la Vita prolixior 

prima (texte n°2). Dans les cinq manuscrits contenant le texte complet, il lui fait suite; le 

fragment conserve provient d’un manuscrit oü le Sermo etait aussi precede de la Vita. Pour 

cette raison, nous avons juge bon d’inclure ce texte dans le dossier de saint Geraud. D’autre 

part, la critique interne revele qu’il s’agit en fait de la plus ancienne source narrative.

I - Manuscrits:

Mantova, Bib. Comunale 455 (D.IV.9)00

- datation: XIe siede: P. Piva, Contributo al recupero di un grande centro scrittorio: la 

miniatura romanica nel monastero di Polirone, dans: Codici miniati e artigianato rurale, San 

Benedetto Po (Mantova) 1980, p.29 // XIIe siede: U. Meroni, Catalogo dattiloscritto dei 

codici polironiani presso la Bib. Com. di Mantova, I, 1962, p. 91 et M.Gerola, La 

»libreria« del monastero di S. Benedetto di Polirone nel secolo XV, tesi di laurea Univ. Cat. 

Milano 1969/1970, p. 13

- provenance: monastere de Polirone (San Benedetto Po)

- origine: peut-etre France meridionale oü le type de decoration qu’il presente (l’entrelace- 

ment et la forme lanceolee des feuilles, le fond violace) est repandu, a moins qu’un 

enlumineur local ait eu sous les yeux un modele venant de cette region

coordonnees du texte:

- fol. 55-56v° et 41-41v° (le dernier cahier ayant ete relie par erreur entre les folios 40 et 49; la 

numerotation des folios est posterieure) = texte n° l complet

- division en neuf lecjons dans le corps du texte 

contexte:

- livret independant comprenant, en outre, la Vita s. G. prolixior prima (texte n°2) et le debut 

du Liber vitae et miraculorum (texte n°5)

- ce manuscrit presente une analogie surprenante avec le graduel de Saint-Michel de Gaillac 

du XIe siede (Paris, BN lat. 776): P. Piva, op. cit., p. 29.

10 L V ou LM lorsque ne sera en cause que le Liber vitae ou le Liber miraculorum.



Le dossier de saint Geraud d’Aurillac 179

Dijon, BM 660 (399)°°

- datation: XIe siede: M. Manitius, Geschichte der lat. Lit. des MA II 27 // XIIe siede: Catal. 

gen. mss bibl. publ. V (1899) 194 // XIIC siede (premiere moitie): Y.Zaluska, L’enluminure 

et le scriptorium de Citeaux au XIIe siede, Citeaux 1989, p.238 (Citeaux: Commentarii 

cistercienses. Studia et Documenta IV)

- provenance: Citeaux (ibid.)

- origine: tres vraisemblablement Citeaux: Catal. des mss ... portant des indications de date 

VI (1968) 579; le ms. aurait pu etre copie ailleurs: Y.Zaluska, op. cit., n° 40 p.238.

coordonnees du texte:

- fol. 64-67v° = texte n° 1 complet

- division en neuf leijons dans le corps du texte (avec un decalage dans la numerotation ä partir 

du VI, indique deux fois par inadvertance)

contexte:

- livret hagiographique comprenant en outre la Vita s. G. prolixior prima (texte n° 2) et la vie 

de s. Guillaume de Gellone (BHL 8916) (fol. 68-86v°).

Montpellier, Bib. Fac. Medecine 142°°

- datation: XIIIe siede: H. Omont, Catal. gen. mss bibl. publ. in 4° I (1849) 339 // fol. 1-32 et

107-233: in XIIF siede (1227?): Catal. des mss ... portant des indications de date VI (1968) 

305

- origine: St-Geraud d’Aurillac: ibid. 

coordonnees du texte:

- fol. 215-217: texte n°l complet

- division marginale en neuf le^ons dans le corps du texte 

contexte:

- melanges historiques et hagiographiques; le Sermo est precede de la Vita s. G. prolixior 

prima (texte n°2); il est suivi de la mention (erronee) de la date du deces de Geraud 

(Bouange 1899 I, 522) et de l’indication d’une translation des reliques du saint en 1227, puis 

du Liber vitae et miraculorum.

Torino, Bib. Naz. univ. I.V.28 (kill.3)

- datation: fol. 1-55 XIIF siede et fol. 56-105 XIF siede: A.Poncelet, Catal. cod. hag. lat. 

BN Taurin., dans: AnalBoll. 28 (1909) p. 449-450

- provenance: indeterminee (ibid.) 

coordonnees du texte:

- fol. 34-35: texte n° 1 complet

contexte:

- le Sermo est precede de la Vita s. G. prolixior prima (texte n°2) et suivi de la vie de s. 

Guillaume de Gellone, comme dans le ms. Dijon, BM 660

- le manuscrit a disparu dans l’incendie de 1904: A.Poncelet, op. cit., p.449”. 

Paris, BN lat. 15149 (St-Victor 653)°°

- datation: XIF-XIIP siede: L. Delisle, Invent. mss lat. n° 8823-18613, 76; XIIIe-XIVe 

siede pour la partie hagiographique: Boll., Catal. Paris. III 302

- provenance: St-Victor de Paris: G.Ouy et al., Catal. de la bibl. de St-Victor (1983), p. 295

11 Le manuscrit ne figure pas dans la liste de G.Vinay, Contributo all'identificazione di alcuni 

manoscritti frammentari della Nazionale di Torino, dans: Aevum 21 (1947) p.209-232; il n’est pas 

mentionne par C.Segre Montel, dans: I manoscritti miniati della Biblioteca nazionale di Torino, I: I 

manoscritti latini dal VII alla meta del XIII secolo, Torino 1980, XXIII-231p. 476 fig., ni par 

A. Giaccaria, dans: Manoscritti danneggiati nell’incendio del 1904. Mostra di recuperi e restauri, 

Torino 1986, 95p., 16 tav. col., ill. (Quaderni della Bibliotheca Nazionale Universitaria di Torino, 9).
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coordonnees du texte:

- fol. 83v°-85: texte n° 1 complet

contexte:

- le Sermo est precede de la Vita s. G. prolixior prima (texte n° 2) et suivi de trois prieres en 

l’honneur de s. Geraud

- recueil heterogene contenant des extraits du De mysterio missae et des Carmina minora 

d’Hildebert du Mans, l’epilogue du Liber de sacramentis de Petrus Pictor (identifie par 

L. van Acker, Petri Pictoris carmina nec non Petri de Sancto Audemaro librorum de 

coloribus faciendis, Turnhout 1972, p. CVIII [Corpus Christianorum, C.M. XXV]), une 

Passio s. Catharinae du Pseudo-Athanase, le De interpretatione hebraicorum nominum, le 

De viris illustribus et un texte intitule De duodecim lectoribus de s. Jerome, un abrege du 

Liber Pontificalis (identifie par L. Duchesne, Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et 

commentaire, 1.1, Paris 1955, p. CCIV) et un poeme de Sedulius sur l’Ancien et le Nouveau 

Testament (G.Oüy et al., loc. eit.), vraisemblablement le Paschale carmen.

voie extraordinaire, 1910-1982), I: Sous-Series 101F ä 200F, par E. Delmas, L. Bouyssou, 

C. Marion (inventaire dactylographie), s.l. [Aurillac] 1991, p.4

- provenance: deux feuillets non numerotes presentes comme fragment du livre V de la vie de 

s. Geraud d’Aurillac provenant vraisemblablement du ms. »dit d’Aurillac«: ibid.

coordonnees du texte:

- 1er feuillet = la: /tantam promovere se voluerunt insaniam (Bouange 1899 I, 526, 1.33) 

jusqu’a: et ideo glorificavit / (p. 527, 1.10, oü on lit glorificatur au lieu de glorificaxit)

- 2cmc feuillet = 1 b: / vitam atque intervenientibus {ibid., 528, 1.1) jusqu’a la fin 

contexte:

- ce fragment appartient selon toute vraisemblance au manuscrit vu ä Aurillac par le Pere 

Dominique de Jesus, auteur de l’*Histoire paraenetique des trois saincts protecteurs du 

Haut Auvergne« (Paris 1635): il contenait la Vita s. Geraldi prolixiorprima (texte n°2), et le 

premier des miracles ajoutes que Ton peut lire, entre autres, dans le ms. Dijon, 660 (BHL 

3411 + des. ß). Comme dans le ms. Montpellier, Bib. Fac. Medecine, 142, le Sermo etait 

suivi immediatement de la mention erronee de la date de la mort de Geraud. Le fragment se 

termine effectivement par cette notice partiellement conservee.

II - Edition:

Bouange 1899 I, 526-528 a simplement transcrit et divise en trois alineas le texte continu du 

manuscrit Paris, BN lat. 15149. Nous preparons, quant a nous, l’edition critique de ce sermon.

III - Examen critique:

L’auteur est tres probablement Odon de Cluny, qui prononce ce sermon a Aurillac autour des

a) resultats:

dans le sein maternel, Geraud se distingua par son amour de la chastete, sa connaissance des 

Ecritures, surpassant celle des clercs, son souci des pauvres, malgre la noblesse de ses origines
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et sa richesse; par son humilite et sa patience - que ce soit dans la maladie, lorsqu’il perdit la 

vue, ou vis-a-vis de ses ennemis, qu’il vainquit avec l’aide de Dieu, sans pour autant leur vouer 

de haine - il fut un modele, tant pour les lai'cs que pour les clercs. Ses merites se manifestem 

par l’eclat de ses miracles.

c) sources et style:

- sources: l’auteur a utilise le temoignage de gens qui ont connu Geraud, comme Findique 

l’incise: sicxt adhuc testantur qui eum noverunt (Bouange 1899 I, 526, 1.1 et 2); il s’agit 

vraisemblablement de sources orales: comme l’auteur dit que si quelqu’un veut s’enquerir 

de la vie et des prodiges de Geraud, requirat diligenter et facile potevit invenire {ibid., 524, 

1.16-17), il n’existe donc pas encore d’ecrit relatif au saint.

D’autre part, l’auteur s’appuie largement sur FEcriture: on denombre une vingtaine d’em- 

prunts bibliques, dont dix-huit sont annonces; la majorite d’entre eux provient du Nouveau 

Testament.

- style: le style est limpide, la syntaxe dans Fensemble correcte, compte tenu de Fepoque. La 

phrase est vigoureusement structuree: correlations nombreuses, parallelismes et antitheses 

frequents et coherents. La pensee est dense sans cesser d’elre claire, constamment empreinte 

d’une rationalite qui se traduit par des adverbes et des conjonctions de cause et de 

consequence; le raisonnement est serre, la demonstration quasi continue, mais jamais 

»scolastique«. S’y joint un enthousiasme qui s’exprime par de brefs mouvements d’une 

eloquence ferme, mais moderee. La prose rimee n’apparait qu’au tout debut du sermon et 

dans quelques phrases isolees.

d) discussion critique:

Bouange 1899 I, 520-523 commence par etablir que le Sermo ne peut etre qu’anterieur a la 

Vita d’Odon, puisque son auteur invite ceux qui voudraient en savoir plus sur la vie et les 

miracles de Geraud ä s’en enquerir avec diligence: or, apres la redaction de la Vita, une enquete 

n’est plus necessaire; il ne suit cependant pas immediatement la mort du saint puisque sa fete a 

dejä ete celebree et, bien que celle-ci n’ait pas encore re^u Fextension de bien d’autres, eile a 

dejä traverse un certain laps de temps; de ceci Bouange conclut que Foeuvre a ete redigee entre 

925 et 929, sans apporter de preuve ä cette hypothese qui ne peut etre retenue comme teile. 11 

suggere ensuite pertinemment que le sermon a ete prononce dans Feglise abbatiale d’Aurillac, 

sur base de plusieurs arguments: 1° »Forateur veut qu’on solennise dans Feglise oü il parle la 

fete de s. Geraud, avec toute la splendeur des plus grandes solennites«, 2° »il assure qu’il sera 

facile ä ceux de ses auditeurs qui voudront connaitre la vie et les prodiges du saint de tout 

apprendre ä ce sujet«, 3° »il en appelle au temoignage des clercs qui Font connu«, 4° il emploie 

ä plusieurs reprises Fadverbe hic en parlant des prodiges operes au tombeau de Geraud, qu’il 

qualifie ensuite de tantus patronus. Une demiere question se pose, celle de l’attribution du 

texte: Bouange tend a Fattribuer a Odon de Cluny, pour les raisons suivantes: la presence du 

sermon ä la suite de la Vita dans plusieurs manuscrits, le texte meme qui presente un resume 

fidele et complet de la Vita, la qualite du style de l’auteur, en plusieurs points analogue ä celui 

d’Odon et la connaissance de FEcriture Sainte dont il fait preuve - nous dirons meme 

connaissance »maitrisee«, dans la mesure oü il renvoie explicitement au texte biblique. Nous 

avons de plus repere deux citations identiques dans le Sermo et dans la Vita: Thren. III, 27 

(ibid,, 525,1.1-2 et 2f, chap. 8) a propos de la chastete et / Reg. II, 30 (ibid., 526,1.20-21 et 2b) 

a propos des miracles. Toutefois, nous decelons aussi des differences par rapport a la Vita: 

ainsi Fenthousiasme un peu naif de Forateur qui qualifie Geraud de perfectissimus laicus {ibid., 

527,1.13), beatorum martyrum choronis particeps {ibid., 1.20)12, lui qui resolvait les problemes 

12 II faut remarquer qu’en 2d, a ceux qui objectent que Geraud ne peut etre qualifie ni de martyr ni de 

confesseur, Odon repond qu’il est les deux, mais s’attarde davantage sur sa qualite de confesseur.
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poses par l’Ecriture avec plus d’aisance non seulement que les clercs, mais aussi que les eveques 

(ibid., 526,1.15-17) B, lui ä qui Dieu a confere magnum donum celestis gratie..., xt nullt post 

antiquos confessorum simile ab eo videatur esse collatxm (ibid., 526, 1.9-10). Cet engouement, 

dont on trouve sans nul doute un echo un peu affaibli dans la Vita, nous parait etre du ä la 

decouverte recente par Odon de la saintete de Geraud, sa »conversion« si Ton peut dire, etant 

donne les doutes qu’il avait d’abord nourris (2b): cette hypothese nous amene ä dater ce texte 

de l’epoque de l’enquete d’Odon a Aurillac, avant qu’il n’y entre comme abbe, c’est-a-dire 

autour de 930 (voir infra, p. 27).

IV - Conclusion:

Si le Sermo ne nous apprend rien sur s. Geraud que nous ne connaissions dejä par la Vita, son 

interet r^side davantage dans le fait qu’il represente une premiere etape dans la Constitution du 

dossier du saint et que l’on y voit apparaitre, tres condenses, tous les themes qui seront par la 

suite elabores et meine peut-etre reelabores dans la Vita prolixior (texte n°2, puis texte n°3). 

Odon trahit ici la vive impression que lui ont faite les temoignages entendus lors de son 

enquete. Les ressemblances et meme les dissemblances entre le Sermo et la Vita prolixior 

renforcent le caractere d’authenticite que presente l’oeuvre odonienne.

II faut noter que ce sermon a ete traduit en fran^ais aux environs de 1300, de meme que la 

Vita (VP4) qui le precedait (Paris, Bibi. Ste-Genevieve 587-2, fol. 170v°-171v°) (voir infra, 

p. 194).

2. Vita prolixior prima (= » VP4*)

I - Manuscrits: BHL 3411

Dans cette Version, la plus repandue, de la Vita Prolixior, le texte est divise en quatre livres. 

En l’absence d’edition critique, on ne dispose d’aucune presentation systematique de tous 

les manuscrits connus de la Vita Prolixior13 14. La liste la plus longue, quoique tres laconique et 

pas toujours exacte dans ses references15, est celle de Venzac 1972, 218-219. Plusieurs 

manuscrits lui sont inconnus, en particulier ceux conserves hors de France. La tradition 

manuscrite n’etant guere abondante, nous decrirons les sept manuscrits complets que nous 

connaissons et cinq manuscrits contenant des fragments, interessants par leur nature, leur 

provenance ou le texte qu’ils presentent16.

Nous ne parlerons pas des abreges tardifs de VP, tels qu’on les trouve dans les manuscrits 

Vaticano (Citta del), Bibi. Vat., Reg. Lat. 517 (XIIe-XIIIes.) et Tours, BM 156 (XIVe-XV‘s.) 

et dans deux manuscrits de la Legende doree (Paris, BN lat. 5399, XIVC s. et Venezia, Bib.

13 Dans la Vita, il ne s’agit plus que des clercs (2c, chap. 5, in fine). Mais il faut souligner ici la formule 

technique: in solvendis Scripturae sacre questionibus , qui denote un niveau d’etude relativement eleve 

de la part de l’auteur.

14 La mention Vita prolixior ou VP designe le texte long par Opposition au texte court (Vita brevior), 

independamment du probleme de la repartition en quatre ou en trois livres et de l’existence d’un 

remaniement (voir Vita n°3). Quand ce probleme, dont Timportance a ete decouverte depuis peu, 

interviendra dans la discussion, on distinguera alors VP1 et VP3.

15 II faut lire p.218: lat. 15149 pour lat. 15119 et lat. 15436 pour lat. 15346.

16 Conformement aux instructions de SHG, nous avons accorde une attention particuliere aux livrets 

hagiographiques, aux recueils heterogenes et aux manuscrits dont la provenance revele l’extension du 

culte de s. Geraud.
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Naz. di San Marco, Lat. IX. 45, XIVC s.)17. Ceux-ci attestent bien la connaissance, par leur 

auteur, de VP, mais ils denotent aussi une Intervention trop personnelle de ce dernier pour etre 

consideres comme des temoins privilegies de la vie primitive. Ils appartiennent deja au courant 

des abbreviationes ou legendae novae qui s’epanouira apres 1250 (Philippart 1977, 45 et Id.

1985, 8). Ils depassent donc le cadre de cette etude18.

II faut noter qu'ä l’exception de l’homeliaire-legendier de Taragonne, vraisemblablement 

originaire de Barcelone, tous les manuscrits reperes proviennent et/ou sont originaires de 

France, et, pour la grande majorite d’entre eux, de la France du Sud-Ouest.

L’histoire de la tradition manuscrite de VP n’ayant pas encore ete reconstituee, on a presente 

les manuscrits suivant leur ordre chronologique. 11 est cependant interessant de remarquer 

que, d’emblee, les manuscrits complets de la Vita se groupent en quatre familles, selon les 

textes relatifs ä Geraud qu’ils contiennent:

- Vita seule: Paris, BN lat. 11749

- Vita + Sermo: Paris, BN lat. 15149

- Vita + deux miracles in fine comme BHL 3414 (4e) (= BHL 3411 + des. ß) + Sermo: Dijon, 

BM 660 et Torino, Bib. Naz. univ., I.V.28. Le manuscrit presque entierement perdu 

d’Aurillac se rattache a cette famille19

- Vita + deux miracles in fine comme BHL 3414 (4e) (= BHL 3411 + des. ß) + Sermo + Liber 

vitae et miracxlorum: Montpellier, Bib. Fac. Med. 14220.

Paris, BN lat. 15436 (Sorbonne 1282)°°

- datation: fol. 1-11: XIVe siede: L. Delisle, Invent. mss lat. n° 8823-18613 9; Boll., Catal. 

Paris. III 303; fol. 12-189: Xe / in XIe siede: L. Fleuriot, Les origines de la Bretagne. 

L’emigration, Paris 1980, p. 281 // XIC siede: L. Delisle, loc. cit.; Boll., loc. cit.

- provenance: St-Marcel de Paris: Boll., loc. cit. 

coordonnees du texte:

- fol. 46v°-49 et 52-52v°21 = copie partielle du texte n° 2 (BHL 3411); contient seulement: 2c, 

chap. 1 a 9 et la moitie du chap. 12 jusqu’ä: delectatione carnis illecebrari. Solebant /; 2f, 

chap. 2 ; chap. 7 jusqu’ä: ad caelos migravit /; chap. 8 ä partir de: / Nam in hac relatione 

jusqu’ä: et opera sua confiteantxr tibi /, puis de: Hie ergo famidus jusqu’ä la doxologie finale 

du chapitre 8;

- les passages ont ete, ä l’evidence, deliberement choisis et assembles pour constituer un 

abrege de VP4

17 Ces manuscrits ainsi que les trois mentionnes ci-dessous ont ete signales comme temoins de la Vita 

Geraldi par B. Fleith dans: Studien zur Uberlieferungsgeschichte der lateinischen Legenda Aurea, 

Bruxelles 1991, p. 469 (Subsidia hagiographica, 72). Nous ignorons de quelle Version de la Vita s. G. 

dependent les manuscrits Paris, BN lat. 5681 (XIVes.), Nimes, BM 54 (XVrs.) et Warszawa, Bibi. 

Naradowa, 8041 (XV* s.). II en va de meme pour l’abrege qui figure dans un manuscrit du legendier de 

Pierre Calo mentionne par Facciotto 1992, 261 n.90: York, Cathedral Libr., XIC. G. 21 (XVes.). Le 

manuscrit Paris, BN lat. 3820 (homeliaire-legendier du XIVe siede, provenant sans doute de St- 

Trophime d’Arles) nous parait d’un interet secondaire. 11 a ete decrit recemment dans: BN Cat. gen. 

mss lat. VII (1988) 397-413.

18 II faut ajouter deux manuscrits contenant des fragments de la Vita Geraldi sur lesquels nous ne 

disposons de presque aucun renseignement: Escorial, Real Bibi., H. III.il (breviaire du XIIfs.) et 

Madrid, Bibi, de la Real Acad. de la Historia, F. 170 (lectionnaire du XIIes. provenant de l’abbaye de 

San Millän de la Cogolla) mentionne par Facciotto 1992, 261 n. 86.

19 Voir supra, p. 180.

20 Mantoue, Bib. Comunale 455 se rattache ä la fois ä la deuxieme et ä la quatrieme famille dans la mesure 

oü il presente la Vita (BHL 3411) sans les miracles supplementaires + le Sermo + le Liber vitae et 

miraculorum.

21 Les fol. 50 et 51, d’une ecriture posterieure, sont des palimpsestes. Ils portent de larges extraits des 

Lamentations de Jeremie, entrecoupes d’autres textes bibliques.
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contexte:

- recueil de vies de saints classes dans l’ordre du calendrier, d’octobre ä decembre, dans lequel 

ont ete inseres quelques textes relatifs ä des saints de mars, mai, juin et juillet.

Mantova, Bib. Comunale 455 (D. IV. 9)°° (voir supra, p. 178) 

coordonnees du texte:

- fol. l-40v° et 49-54v° (le demier cahier ayant ete relie par erreur entre les folios 40 et 49; la 

numerotation des folios est posterieure) = texte n° 2 complet (BHL 3411);

- ä partir du livre II (2e), la division en livres n’est indiquee que par une nouvelle numerota

tion des chapitres; le dernier chapitre du livre III (2f), dont le premier mot (ßeato) debute 

par une initiale ornee, n’est pas numerote: la decoration de la lettre initiale du texte vient ä 

l’appui de l’hypothese, que nous avons d’ailleurs retenue, selon laquelle ce chapitre est bien 

le prologue du livre IV;

- les chapitres 1 ä 5 du livre I (2c) sont divises en huit le§ons.

Paris, BN lat. 11749°°

- datation: med XI€ siede: Dolbeau 1979, 220 // XIIC siede: Boll., Catal. Paris. III 9

- provenance: St-Germain-des-Pres, oü il a ete decore: Y. Deslandres, Les manuscrits 

decores au Xle siede ä Saint-Germain-des-Pres par Ingelard, dans Scriptorium 9 (1955) 

p. 4-5, Dolbeau 1979, 220

coordonnees du texte:

- fol. 120-142v° = texte n° 2 complet (BHL 3411) 

contexte:

- legendier designe par les mots: in magno passionario veteri dans le catalogue des legendiers de 

Saint-Germain au XIVe siede (Paris, BN lat. 11957, fol. 112) (Dolbeau 1979, 221). 11 etait 

vraisemblablement accompagne d’un Passionarium apostolorum (Philippart 1977, 55-56).

Paris, BN lat. 5298°°

- datation: XI Ie siede: Boll., Catal. Paris. II 16 // med XIIC siede: Dolbeau 1979, 200

- origine: abbaye de Moissac: Dufour 1972, n° 93, 143-144

coordonnees du texte:

- fol. 87v°-90 » copie partielle de la Vita n° 2 (BHL 3411); contient: 2c, chap. 1 jusqu’ä: 

generosior videtur!\ chap. 2; chap. 3 jusqu’ä: actus erat habiturus/ et de: /Geraldus igitur in 

matris utero jusqu’ä la fin; chap. 5: premiere phrase; 2e, chap. 10 ä 12; 2f, chap. 5; chap. 7 

jusqu’ä: sed angeli, ut credimus, laetabantur/\ chap. 10 et 11;

- le texte est divise en neuf le^ons: la premiere n’est pas numerotee; les autres le sont ainsi: 

2,3,7,8,5,6,7,8: il s’agit d’un montage d’extraits copies litteralement; l’abreviateur a peut- 

etre lui-meme puise dans d’autres abreges ä usage liturgique, dont il aurait simplement copie 

la numerotation des le^ons

contexte:

- recueil de vies de saints per circulum anni, de fevrier ä decembre.

Dijon, BM 660 (399)°° (voir supra, p. 179) 

coordonnees du texte:

- fol. 2-64 « texte n° 2 complet (BHL 3411 + des. ß)

- le texte presente un certain nombre de variantes de VP3: Brahy 1985/1986 I, 128 

contexte:

- livret hagiographique comprenant, outre la Vita 5. Geraldi, le Sermo et la vie de s. Guillaume 

de Gellone (BHL 8916) (fol. 68-86v°). La reunion des vies de ces deux grands aristocrates 

dans un meme volume laisse entrevoir la possibilite qu’on ait ici affaire ä un »miroir« de 

laics: Dolbeau 1981, 22
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- d’apres ce qu’en dit Mabillon (AA SS OSB V (1685) 6), il s’agit tres vraisemblablement du 

manuscrit que lui a communique Jean de Lannoy, moine de Citeaux

- temoin hybride, ä mi-chemin entre les deux familles de manuscrits attestant VP4 et 

VP>.

Paris, BN lat. 5315°°

- datation: XII' siede: Boll., Catal. Paris. II 87

- provenance: College de Foix: Dolbeau 1979, 201-202

- origine: vraisemblablement France du sud-est, d’apres le sanctoral: J. Dubois, dans: M.-C. 

Garand, Le scriptorium de Cluny, carrefour d’influences au XI' siede, dans: Journal des 

Savants (1977) p. 282 n.44

coordonnees du texte:

- fol. 5v°-10 = copie partielle de la Vita n° 2 (BHL 3411); contient 2c, chap. 1-14

- sept leijons sont notees en marge des trois premiers chapitres

- detail du fol. 5v° en fac-simile dans Venzac 1972 

contexte:

- recueil hagiographique contenant les vies rarissimes de Ferreol (BHL 2901) et de Firmin 

d’Uzes (BHL 3016) (Dolbeau 1979, 201), ainsi que VHistoria persecutionis de Victor de 

Vita et VHistoria Longobardorum de Paul Diacre (M.-C. Garand, op. cit., p. 282).

Montpellier, Bib. Fac. Medecine 142 (voir supra, p. 179) 

coordonnees du texte:

- fol. 182—215 = texte n° 2 complet (BHL 3411 + des. ß); 2g explicitement indique comme 

prologue de 2h.

Torino, Bib. Naz. univ. I. V. 28 (k. III. 3) (voir supra, p. 179) 

coordonnees du texte:

- fol. lv°-34 = texte n° 2 complet (BHL 3411 + des. ß) 

contexte:

- la Vita est suivie du Sermo. Comme dans le ms de Dijon, BM 660, les textes relatifs a s. 

Geraud sont suivis de la vie de s. Guillaume de Gellone (BHL 8916)

- le manuscrit a disparu dans l’incendie de 1904: A. Poncelet, op. cit., p. 449.

Tarazona, Bib. capit. 89

- datation: in XIII' siede (sans doute anterieur ä 1228—1232): V. Saxer, Manuscrits liturgi- 

ques, calendriers, et litanies des saints, du XII' au XVI' siede, conserves ä la Bibliotheque 

capitulaire de Tarazona, dans: Hispania sacra 23 (1970) p. 364

- origine: Barcelone: D. YATES,The Cathedral Library of Tarazona, Its medieval manuscripts 

and Benefactors, dans: The Journal of Library History 17 (1982) p. 269

coordonnees du texte:

- 3 le^ons tirees de BHL 3411, dont la premiere commence au debut du chap. 1 de 2c: cf. 

n° 143 du catalogue de V. Saxer, op. cit., p. 383

contexte:

- homeliaire-legendier seculier incomplet au debut et a la fin (il lui manque une bonne partie 

du cycle de Noel), comporte des additions contemporaines et posterieures au fonds 

primitif: V. Saxer, op. cit., p. 359

- on releve de nombreuses interferences hispaniques et fran^aises dans la reconstitution du 

fonds hagiographique: ibid., p. 364.
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Paris, BN lat. 15149 (St-Victor 653)°° (voir supra, p. 179) 

coordonnees du texte:

- fol. 17-43v° (XIVC siede: L. Delisle, Invent. mss lat. n° 8823—18613, 76) = texte n° 2 

complet (BHL 3411) avec, a sa suite, le Sermo et trois prieres en l’honneur de s. Geraud; 2g 

se presente explicitement comme le prologue de 2h.

II - Editions:

a) edition de reference: toutes les editions existantes dependent de celle de M. Markier, 

Bibliotheca Cluniacensis, Paris 1614 (reimpr. Mäcon 1915, manque dans BHL), col. 65-114 

(avec des notes de A. Duchesne) d’apres un ms. perdu de St-Martin-des-Champs. Ce meme 

texte a encore ete reproduit par L. Surius, De probatis sanctorum vitis, t. X, 4C edit. Cologne 

1618, p. 189-207 et dans les AA SS Octobre VI, p. 300-331 (avec introduction et notes de 

A. Berthod). Pour des raisons de commodite, nous avons adopte la reimpression de Migne 

comme edition de reference: PL 133, col. 639-704. Celle-ci ne reflete cependant pas exacte- 

ment le decoupage original de Poeuvre: ainsi 2g est rattache ä 2f et la division en quatre livres, 

bien que presente dans les manuscrits, n’est pas fidele aux intentions de Pauteur (voir infra, 

p. 197). D’autre part, le texte n’est nullement etabli de fa^on critique: c’est ainsi qu’au chapitre 

9 de 2c, nous ne savons trop si Geraud s’adresse au pere ou ä la mere de la pucelle qui Pattire 

(Schneider 1973, 13 n.4). 11 presente aussi un certain nombre de fautes attribuables soit a 

Pediteur, soit au copiste: J. Schneider a propose quelques corrections dans: Venzac 1972, 

243 n.66, 245 n.75, 258 n. 129, 281 n.57, 284 n.69, 301 n. 1 et 2, 308 n.27.

Le Professeur J. Schneider avait annonce en 1973 qu’il preparait une edition critique de la 

Vita s. Geraldi (Schneider 1973, 19 n. 1); il y a renonce et nous avons pris le relais.

b) traductions: en fran^ais: au XVIIIC siede, traduction par J.-B. Compaing, Vie de S. Geraud 

comte d’Aurillac par S. Odon, Aurillac 1715, et traduction Venzac 1972, 220-322, effectuee 

sur P edition des AA SS, dont il adopte malheureusement la numerotation continue en 109 

chapitres. Correction d’une faute de traduction induite par une coquille des AA SS: G. Four

nier, Saint-Geraud et son temps, dans: Revue de la Haute-Auvergne 43 (1973) p. 346 n. 5

en anglais: traduction Sitwell 1958, 90-180.

III - Examen critique:

a) resultats:

L’auteur est Odon, deuxieme abbe de Cluny, qui composa la Vita prolixior au plus töt autour 

de 930, avant 942.

b) resume analytique:

Le premier livre de la Vita raconte la naissance, la vie et les activites de Geraud avant son 

adhesion totale au Service de Dieu. Les annees qui suivent font Pobjet du livre II, ou sont aussi 

rapportes les miracles operes du vivant du saint. Le troisieme livre decrit les dernieres annees 

de Geraud et sa mort. Les miracnla post mortem sont relates dans le quatrieme livre.

Geraud est ne vers 855 ä Aurillac dans une famille noble qui aurait compte parmi ses 

ancetres Cesaire d’Arles et s. Yrieix. Tombe malade dans Penfance, Geraud re^oit une 

education clericale, au cas oü plus tard il ne pourrait faire face ä ses obligations de seigneur. Il 

guerit ä Padolescence et il reprend Papprentissage des armes, tout en continuant a s’adonner ä 

l’etude des lettres et de PEcriture Sainte pour lesquelles il eprouve davantage de goüt. Au deces 

de ses parents, Geraud, appele du titre honorifique de comte - il n’y a pas de comte d’Aurillac 

herite de vastes domaines qui s’etendent sur l’Auvergne, le Limousin meridional, le Quercy, 

le Rouergue et PAlbigeois. Quoique devenu un des plus riches seigneurs d’Aquitaine, il reste 
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modeste et dedaigne le luxe. 11 se distingue par ses qualites de justice, de charite envers les 

pauvres et les faibles, et de piete. Souvent aux prises avec des seigneurs voisins comme Gode- 

froid, comte deTurenne, Adhemar, comte de Poitiers22, et son frere, Adalelme ou Raymond, 

comte de Toulouse, il ne prend les armes qu’a contrecoeur et dans un but exclusivement 

defensif; il ne versa d’ailleurs jamais de sang lui-meme. Sachant etre dur en actes ou en paroles 

envers ceux qui lui desobeissaient, il pouvait se montrer d’une excessive clemence envers ceux 

qui lui avaient fait du tort. Si sa charite resta mesuree — on lui reprocha par exemple de n’avoir 

affranchi que cent de ses serfs, alors qu’il s’etait en fait conforme strictement a la loi qui lui 

imposait ce nombre maximum (la lex Fusia Caninia) il respectait la parole donnee. Fidele au 

roi, il refusera ä deux reprises de s’engager dans un autre lien de vassalite, meme lorsqu’il en fut 

prie par son ami Guillaume d’Aquitaine. Il n’acceptera pas non plus la sceur du duc en mariage 

car, apres avoir connu et surmonte une tentation de la chair dans sa jeunesse, il opte pour le 

celibat; sa chastete est grandement louee par son biographe qui souligne egalement sa 

temperance et son honnetete. Accomplissant correctement mais sans goüt ses devoirs de grand 

proprietaire et de representant de l’autorite publique, Geraud fait part a l’eveque de Cahors23, 

Gauzbert, de son desir d’entrer au monastere: celui-ci le detoume de ses projets, eu egard a ses 

responsabilites seculieres. Geraud se fait neanmoins tonsurer en secret et rapproche autant que 

possible sa maniere de vivre de celle des moines. Au cours d’un de ses pelerinages ä Rome - il 

en accomplit au moins sept -, il legue la plupart de ses biens ä s. Pierre. A son retour, il fonde 

I’abbaye Saint-Pierre (qui deviendra apres sa mort Saint-Geraud) d’Aurillac qu’il enrichit de 

nombreuses reliques. Devenu aveugle dans ses dernieres annees, il meurt dans une de ses 

possessions, ä Cezermacum, en 909, assiste par l’eveque de Cahors24. Il avait accompli durant 

sa vie plusieurs guerisons miraculeuses et d’autres prodiges; son tombeau devint un lieu de 

pelerinage oü les miracles se multiplierent.

c) sources et style:

- sources declarees par l’auteur:

D’entree de jeu, Odon presente son ouvrage comme le resultat d’une enquete aupres de 

temoins fiables, principalement un moine, un pretre et deux nobles (2b) qu’il a interroges 

ensemble et separement afin de verifier la concordance de leurs propos. Les quatre temoins 

nommes sont encore invoques en 2e, chap. 38; d’autres apparaissent au cours du recit (2c, 

chap. 24 et 39, 2e, chap. 6, 19, 21 et 29, 2h, chap. 1).

Odon s’est peut-etre servi de la relation ecrite d’un temoin, moine d’Aurillac, a moins que la 

formule: >(wwms, qui [t/e] eodem beato Geraldo quae describimus, visa narrat,) et manu scribit* 

soit une figure de style (2e, chap. 6).

Pres de quatre-vingts citations ou reminiscences annoncees par Odon sont tirees de la Bible. 

La moitie d’entre elles renvoient aux livres saints par des formules passe-partout. Parmi les 

emprunts explicites, les epitres de s. Paul et le Livre de Job sont les mieux representes.

22 A moins qu’il ne s’agisse d’Adhemar des Echelles comme le suggerait Bouange 1899 I, 457-464 et plus 

recemment A. R. Lewis, Count Gerald of Aurillac and feudalism in South Central France in the early 

tenth Century, dans: Traditio 20 (1964) p.49-50, tandis que Lauranson-Rosaz 1987, 62 l’identifie 

egalement avec le comte de Poitiers.

23 Et non de Rodez, comme le pensait L. Duchesne 0. Dufour, Les eveques d’Albi, de Cahors et de 

Rodez des origines ä la fin du XIF siede, Paris 1989, p. 56 et n. 133 [Memoires et documents d’histoire 

medievale et de philologie, 3]).

24 Et non de Clermont (J. Dufour, op. cit., p. 57 et n. 135). L’attestation la plus ancienne du culte de s. 

Geraud, anterieure au milieu du Xe siede, provient d’ailleurs de Cahors: R. Amiet, Un sacramentaire 

de Cahors (Xe siede) ä l’usage de l’abbaye de Cadouin, dans: Bulletin de la Soc. hist, et arch. du 

Perigord 110 (1983) p. 132.
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Au sujet des miracles, Odon fait appel au temoignage de s. Jerome (2c, chap. 42), mais 

Gaiffier 1974, 18 a pu etablir que l’episode relate figure en fait dans un chapitre de 

VHistoria monachorum (traduite du grec par Rufin) qui circula sous le nom de s. Jerome.

Quant aux paroles attribuees par Odon a s. Ambroise (2c, chap. 21), l’idee s’en trouve 

dans le De Officiis Ministrorum, lib. I, chap. 18, 75. 11 n’est pas douteux que ce soit la sa 

source, car dans ses Collationes (PL 133, col. 565 BC), Odon reprend ä peu pres le meme 

texte et le fait suivre d’un emprunt explicite au liber officiorum. On peut y voir la preuve de 

la reminiscence reconnue par Sitwell 1958, 115 n. 1.

Odon invoque encore s. Martin a propos de la chastete (2c, chap. 34): il ne s’agit 

apparemment pas de la Vita s. Martini de Sulpice Severe, ni de celle de Venance Fortunat.

Un emprunt ä s. Jean Chrysostome ä propos de la temperance n’est curieusement pas 

attribue dans VP4 alors qu’il le sera dans VP* (voir infra, p. 196).

- sources identifiees ou proposees par les critiques:

En plus de celles annoncees par l’auteur, quelque cent vingt citations ou allusions au texte 

biblique ont ete reperees par les editeurs et traducteurs de la Vita, qui a ete consideree 

comme outil pedagogique pour un apprentissage indirect des Ecritures: B. Smalley, L’exe- 

gese biblique dans la litterature latine, dans: La Bibbia nell’alto medioevo, 26 aprile-2 

maggio 1962, Spoleto 1963, p. 645 (Settimane di Studio del Centro italiano di studi sull’alto 

Medioevo, X). La liste la plus fournie des emprunts bibliques se trouve dans Venzac 1972. 

Un quart de ceux-ci provient des Psaumes qui, a quatre exceptions pres, ne sont jamais 

explicitement mentionnes, ce qui denote une fois de plus l’assimilation de ce livre par un 

auteur monastique.

Aucune etude n’a encore ete entreprise afin de preciser de quelle(s) version(s) des textes 

bibliques avait pu disposer Odon. La question epineuse du röle des intermediaires reste 

encore presque entierement ouverte. Dans un cas (2d), Poulin 1975, 81 n.3 suggere une 

reminiscence liturgique plutöt qu’un emprunt direct a la Bible. D’autre part, l’allusion a 

Nabuzardan, princeps coquorum (pour princeps exercitus, IV Reg. XXV, 8) (2c, chap. 13) ne 

s’explique pas par l’utilisation d’un texte du livre des Rois curieusement corrompu (Sitwell 

1958, 20 n. 1), ni par un trait d’ironie de l’auteur (A. Berthod, AA SS Oct. VI, 308), mais 

plutöt par la lecture des Moralia de Gregoire le Grand (XXX, 59) auxquels Odon se refere 

explicitement ä propos du meme passage dans les Collationes (PL 133, col. 565 A). Gregoire, 

lui, aura connu cette le<;on, provenant de la Septante, par l’intermediaire des Vitae patrum25. 

Le commentaire de Gregoire le Grand sur Job XXXIX, 10 dans les Moralia a aussi inspire ä 

Odon la comparaison entre Geraud et le rhinoceros de l’Ecriture (2c, chap. 8) (Rosenwein, 

1982, 79).

Aucun reperage systematique des emprunts a la Regle de s. Benoit n’a encore ete effec- 

tu£26 27. Notons cependant l’emploi de l’expression opus Dei (2c, chap. 39): Sitwell 1958, 148 

n. 1 et Venzac 1972, 263 n. 146 et 279 n.49, qui releve aussi une reminiscence de la Regle 

(p. 288 n.92). Par contre, on ne peut accepter la reference au chapitre 54 de ce texte qu’avance 

Sitwell 1958, 148 n. 2 pour la pratique de l’eulogie attestee dans la Vita (2e, chap. 19). En 

effet, s. Benoit interdit formellement aux moines de recevoir ou de donner des eulogies ici 

entendues au sens large d’»objets benits, analogues aux petits presents«17, tandis qu’Odon

25 A. Cusack, dans: J. Gribomont, Le texte biblique de Gregoire, dans: Gregoire le Grand. Actes du 

Colloque de Chantilly, 15-19 sept. 1982, Paris 1986, discussion p. 475.

26 Ceux-ci risqueraient d'ailleurs de n’etre guere significatifs. En effet, au Xe siecle, »la R£gle est 

solidement implantee et le monachisme clunisien lui-meme avait decidement choisi ce texte comme 

source de ses coutumes et de ses observances« (R. Gregoire, Enquete sur les citations de la Regle de 

S. Benoit dans l’hagiographie medievale, dans: Studi Medievali 16 [1975] p. 760).

27 La regle de Saint Benoit, t. VI: Commentaire historique et critique (Parties VII-IX et Index) par A. de 

VoGÜi, Paris 1971, p. 902.
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rapporte un geste de Geraud qui, apres un miracle analogue ä la multiplication des pains, 

»(piscem) manducavit et ipse quantum satis fuit, et omnibus qui aderant particulas pro 

benedictione dedit«.

eterre Oswald (2c, chap. 42)

montre qu’il connaissait I’ Historia ecclesiastica de Bede le Venerable (III, 1-3, 9-13) (Sitwell 

1958, 131 n. 1), comme l’atteste par ailleurs un emprunt explicite dans les Collationes (PL 133, 

col. 535 C).

Venzac 1972,322 n. 19 croit reperer une formule tiree des prieres de la messe (2h), mais sans 

preuve aucune. Le meme auteur (239 n. 46) repere une reminiscence de l’Eneide (VI, 50).

Le mot vedios (2f, chap. 7) est une antonomase de Vedius. Ce dernier n’est pas le personnage 

de Seneque celebre pour sa cruaute envers ses esclaves, comme le suggerait J. Schneider, dans 

Venzac 1972, 310 n. 10, mais plus probablement Pluton appele Vedius chez Martianus Capella 

(De Nuptiis Philologiae et Mercuriiy II, 166), commente par Remi d’Auxerre, maitre d’Odon a 

Paris, qui identifie d’une part Vedius ä Pluton ou Dis (= dives) et d’autre part ä malus divus 

(Remigii Autissiodorensis commentum in Martianum Capellam, ed. C. E. Lutz, Leiden 1962, 

p. 178: 61.20, 61.23, p. 188: 68.2 et p. 189: 69.3). Notre hypohese est renforcee par la citation 

de Job (XXI, 3) qu’Odon ajoute ä propos de ces mauvais riches: in puncto ad infema 

descendunt.

Poulin 1975, 94 n. 73, releve une citation de la Vita s. Martini de Sulpice Severe (III, 2). 

Si la conception de »militia Christi« comme combat interieur et spirituel qu’Odon applique 

ä Geraud provient certes de la Regle de s. Benoit, Piazzoni 1992, 246-247 y voit egalement un 

echo de la Psychomachia de Prudence, commentee par Remi d’Auxerre.

Nous relevons encore une expression empruntee a la liturgie de la mort: »Subvenite, sancti 

Dei* (2g, chap. 5 et 7)28.

- sources probables:

Le travail de comparaison entre la Vita s. Geraldi et les Collationes entame par Fumagalli 

1964, 228-229 devrait etre poursuivi systematiquement car, suivant Lotter 1983, 77 et 86, 

Odon serait pour lui-meme source d’inspiration dans la mesure ou, dans la Vita, il developpe- 

rait, preciserait et concretiserait les idees essentielles exprimees dans les Collationes29. Dans le 

meme ordre d’idees, rappelons les nombreux rapprochements qui ont ete faits entre la Vita et 

le Sermo (voir supra, p. 181); le second n’est toutefois pas ä proprement parier la source de la 

premiere, car tous deux dependent essentiellement d’une source commune: les temoignages 

oraux ä partir desquels Odon a travaille.

L’influence de la Vita s. Martini de Sulpice Severe se fait, eile, sentir des la preface (2b), 

lorsqu’Odon expose ses scrupules d’auteur et sa methode d’enquete, ainsi que dans le theme de la 

»constance« des saints, emprunte ä la technique antique de la biographie diffusee dans l’hagiogra- 

phie occidentale par la vie de s. Martin (Poulin 1975, 21 n.67 et 107-108). Dans son refus de 

verser le sang, Geraud pourrait avoir Martin comme modele, mais l’idee que l’epee ne peut etre 

souillee par le sang se trouve deja chez Gregoire de Nazianze (Rosenwein 1978 et 1982, 77).

On doit ä Heinzelmann 1977 et ä Lotter 1983 d’avoir approfondi l’etude de l’influence 

des modeles antiques sur Odon. Le premier rattache la Vita s. Geraldi ä la tradition tardo- 

antique des laics »heiligmäßig« d’origine sociale elevee (Heinzelmann 1977, 750-751). Le 

prologue de la Vita Karoli d’Eginhard renversant l’argumentation de Sulpice Severe contre la 

redaction de vitae clarorum virorum aurait joue un röle important dans la persistance de cette 

tradition au moyen äge. Concretement, le parallelisme entre des extraits de VP et des extraits 

du portrait de Vinluster vir auvergnat Vectius par Sidoine Apollinaire (Ep. 9 ä Industrius) est

28 D. Sicard, La liturgie de la mort dans l’feglise latine des origines ä la reforme carolingienne, Münster
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de fait revelateur (ibid.y 748-750). Geraud incarne aussi l’ideal de vie active definie par Julien 

Pomere qui a exerce une influence a travers toute Fepoque carolingienne (ibid., 747). II 

faudrait maintenant chercher par quel canal Odon a connu cette litterature tardo-antique.

Pour Lotter 1983, 77, la Vita aurait ete composee sur le modele de la »rhetorisch- 

idealisierende« biographie classique, comme en temoignerait la repartition des actes de Geraud 

et des episodes de sa vie en gesta exteriora (2c), eux-memes ordonnes selon des criteres definis, 

et en gesta interiora (2d et 2e). Jacobsen 1991, 920-922 refute cette hypothese en soulignant 

notamment le caractere chronologique du recit dont le pivot est la conversio de Geraud. 

Toutefois, si Odon n’est pas entierement degage du courant hagiographique populaire 

medieval qui fonde essentieilement la saintete sur les miracles, la relation qu’il etablit entre 

saintete et »Tugendadel« remonte ä FAntiquite tardive et au tout debut du moyen äge 

(Heinzelmann 1977, 751-752). Quant ä la reponse d’Odon a ceux qui pretendent que Geraud 

ne peut etre qualifie ni de martyr, ni de confesseur, eile s’appuie sur de tres anciennes 

argumentations theologiques, peut-etre puisees chez Isidore de Seville (Lotter 1983, 81 et 

n. 17).

Au-dela des emprunts textuels ä la Bible, Lotter 1983, 85 et n. 32 a mis en evidence 

l’analogie des destins de Geraud et de Job, qui depasse la simple accumulation de citations. 

L’on peut certainement invoquer ici Finfluence de Gregoire le Grand, dont Odon a resume les 

Moralia in Job. De meme, la perspective eschatologique qui affleure dans la preface (2b) et 

Fallusion ä la venue de l’Antechrist qui entrainera la cessation des miracles (2b et 2e, chap. 9) 

s’inspirent tres vraisemblablement de cet auteur30. La these de J. Laporte, selon laquelle la Vita 

s. Geraldi, contrairement aux autres ceuvres d’Odon, contiendrait peu d’emprunts ä Gregoire, 

est manifestement ä revoir31. A propos, par exemple, de la conception odonienne des miracles 

et du recours ä des temoins dignes de foi, Romagnoli 1988, 16-17 note plusieurs parallelismes 

textuels entre la Vita s. Geraldi et les Dialogues.

II est probable qu’Odon a eu acces ä des sources de nature juridique: donations, pour 

lesquelles il precise qu’il y a eu acte (2c, chap. 9: jure testamentario concessit et chap. 19: facto 

solemniter testamentoy ... contraditf acte de fondation de Fabbaye auquel il fait allusion (2e, 

chap. 2), puis qu’il resume brievement (2e, chap. 4), testament de Geraud (2f) et peut-etre son 

codicille. Mais il ne mentionne pas le diplöme d’immunite de Charles le Simple pour Fabbaye 

d’Aurillac, dont le texte semble par ailleurs largement interpole (Schneider 1973, 11 n.l).

- style:

En depit d’evidentes qualites litteraires, le style d’Odon n’a guere ete etudie. En ce qui 

concerne la Vita s. Geralde Voormann 1951, p. 96 a constate, apres analyse de 2b, 2d, 2f, 

chap. 1, un respect peu strict des differentes formes du cursus (un emploi dans Venzac 1972,

303 n. 4). La remarque de Venzac 1972, 241 n. 54 au sujet de la connaissance qu’avait Odon de 

la rh&orique est trop ponctuelle et trop vague pour nous etre utile. M. Manitius, Sitwell 

1958 (115 n.2, 141 n.l, 145 n.l) et Venzac 1972 (240 n.49, 271 n. 14, 320 n.l) ont signale 

Futilisation de mots rares, d’origine grecque ou latine, comme on en trouve dans V Occu

patio32.

30 Voir F. Ermini, La fine del mondo nell’anno mille e il pensiero di Odone di Cluny, dans: Studien zur 

lateinischen Dichtung des Mittelalters. Ehrengabe f. K. Strecker zum 4. Sept. 1931, Dresden 1931, 

p. 29-36, et G. Braga, Problemi di autenticitä per Oddone di Cluny: l’Epitome dei Moralia de 

Gregorio Magno, dans: Studi Medievali 18/2 (1977) (A Gustavo Vinay) p. 114.

31 J. Laporte, Saint Odon disciple de Gregoire le Grand, dans: A Cluny. Congres scientifique ... 1949, 

Dijon 1959, p. 143. Une autre importante identification supplementaire etait signalee par A. de VoGÜä, 

dans Revue d’hist. eccl. 80 (1985) p. 151 (indications de M.J.-C. Poulin).

32 M. Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, t. II, München 1923, 23 et n. 1. 

Pour VOccupatiot voir aussi K. Smolak, Zu einigen Graeca in der Occupatio des Odo von Cluny,
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Lotter 1983, 80 et n. 13 a releve des elements de la consolatio et de l’epitaphe litteraire, 

lorsqu’Odon raconte les derniers moments et la mort de Geraud (2f, chap. 5: planctus, chap. 6: 

beatificatio, chap. 7: discessio, chap. 8: laudatio et priere finale).

11 faut aussi remarquer qu’Odon manie avec aisance les expressions juridiques (2c, chap. 1, 

6, 9, 19, 24, 25 ; 2f, chap. 2, 4); son pere connaissait d’ailleurs les Noveiles de Justinien (Vita 

Odonis par Jean de Salerne (BHL 6292), dans: PL 133, col. 46, 1. 1 chap. 5).

La frequence de l’emploi des adverbes en -im, des adverbes videlicet et scilicet et des 

composes en -libet est egalement ä souligner ainsi que l’emploi de la construction, d’origine 

liturgique, dignari + infinitif33.

c) discussion critique: 

L’attribution d’une Vita s. Geraldi a Odon de Cluny remonte ä la Commemoratio abbatum 

basilicae $. Martialis Lemovicensis d’Adhemar de Chabannes (XIe siede). La critique moderne 

a fonde cette affirmation sur Pidentification des trois personnages mentionnes dans la lettre- 

dedicace et la preface: Odon, Pauteur (deuxieme abbe de Cluny), Pabbe Aimon (abbe de Tülle 

puis de St-Martial de Limoges) et Peveque Turpion (eveque de Limoges) qui prierent tous 

deux Odon d’ecrire la vie de s. Geraud qu’il dedia d’ailleurs a Aimon (sur tout ceci voir 

Poncelet 1895, 90-91). Toutefois, des divergences apparurent lorsqu’il s’agit de reconnaitre ä 

Odon la paternite de Pune, de Pautre, ou des deux versions alors connues: la longue, selon la 

these la plus courante, la breve, selon Haureau 1876, 273-276 ou les deux, selon E. Sackur 

(Poncelet 1895, 91). Apres une comparaison minutieuse des passages les plus significatifs des 

deux textes, Poncelet 1895, 91-104 a pu etablir sur des bases solides, jamais contestees par la 

suite et encore renforcees par Poulin 1975, 97, que la version longue etait bien l’oeuvre 

originale d’Odon. L’est-elle dans son entier? Fumagalli 1964, 234, le premier, a mis en 

question l’attribution a Odon des miracles posteri eurs de sept annees et plus a la mort de 

Geraud, car il situait la redaction de la Vita peu apres celle-ci. Pour un autre motif, la question 

a ete radicalisee par Schneider 1972, 10, qui considere comme acquis que l’oeuvre d’Odon 

s’acheve a la fin du livre III (2f): le livre IV (2g, 2h) aurait ete ecrit par »quelque moine de 

Saint-Martial de Limoges«, suggere-t-il, sans donner les raisons de cette attribution. II y a ici 

confusion entre le probleme du non-respect accidentel du plan original de l’oeuvre par l’edition 

de reference et celui de Pauthenticite du demier livre. Le livre III (2f) se termine bien au 

chapitre 11 de PL, ce que Fumagalli 1964, 225 avait dejä mis en evidence, sans pour autant 

remettre en question la paternite du chapitre 12 (2g, soit la preface du livre IV accidentellement 

rattachee au livre 111 par l’edition de reference). Mais dans la derniere phrase du chapitre 11 

(Sed jam libellum hunc terminemus), rien ne permet de supposer que le libellum hunc designe 

Pensemble de l’oeuvre. D’ailleurs cette these, reprise par Bonnassie 1994, sans examen 

critique, ne tient pas compte de Pannonce faite explicitement par Odon d’un recit de miracles 

posthumes (2d). Notre objection s’adresse egalement ä Lotter 1983, 80 n.13 qui fait se 

terminer la Vita au chap. 8 de 2f, a la fin de la priere qui suit le recit de la mort de Geraud. Les 

chapitres suivants ainsi que 2g, 2h auraient ete ajoutes plus tard, mais il n’en retire pas 

l’attribution ä Odon. En tout etat de cause, Phomogeneite du texte de la Vita, en ce qui 

concerne soit son auteur soit Pepoque de sa redaction, ne pourra etre etabiie ou rejetee 

qu’apres une analyse comparee du style du quatrieme livre par rapport au reste de Pouvrage et 

des idees qui y sont exprimees; il faudra aussi, peut-etre meme avant tout, prendre en 

consideration la nature et Involution du genre litteraire meme du recueil de miracles 

posthumes (voir Heinzelmann 1981 et Sigal 1980 et 1987).

dans: Lateinische Kultur im X.Jahrhundert. Akten des I. Internat. Mittellateinerkongresses, Heidel

berg, 12.-15. IX. 1988, edit. W. Bersch in, Stuttgart 1991, p. 449-456.

33 Voir A. Blaise, Le vocabulaire latin des principaux themes liturgiques, s.l. [Turnhout] s.d. [1966], 

p. 173-174.
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Au sujet de la date et du lieu de composition, la Vita ne presente aucune donnee precise. 

Plusieurs hypotheses ont ete avancees par les auteurs modernes ( voir les conclusions des 

principales chez Poulin 1975, 170). A deux exceptions pres, la fourchette la plus large 

proposee par les differents critiques va de 923 ä 930/931. Celle-ci a ete determinee en prenant 

comme hypothese de depart - legitimee par la lecture de l’epitre dedicatoire (2a) et de la 

preface (2b) - qu’Odon n’etait encore ni abbe de Tülle ni abbe d’Aurillac lorsqu’il se rendit ä 

Tülle («i Tutelensis coenobii fratemitatem inviseremus) et qu’a cette occasion il alla mener une 

enquete ä Aurillac sur la pretendue saintete de Geraud (cum causa insisteret, ad sepulcrum 

ipsius intendere libuit)', on suppose d’autre part qu’Aimon, qui etait a Aurillac en meme temps 

qu’Odon (cum et tu [Aymo] coram adesses), etait, lui, ä ce moment-la abbe de Tülle. Nous 

ferons toutefois remarquer que, quels que soient les termini des lors deduits, ils sont relatifs 

non ä la date de composition de l’oeuvre mais ä celle de la visite d’Odon ä Tülle puis a Aurillac. 

La date de 923 pour le debut de l’abbatiat d’Aimon a Tülle est toutefois incertaine, car si nous 

savons que, sur la priere d’Adhemar des Echelles et du comte Ebles de Poitiers, le roi Raoul 

appela Aimon, alors abbe de St-Savin-sur-Gartempe ä reformer le monastere de Tülle, cette 

resolution pourrait etre plus tardive (929)Quant ä Odon, il est mentionne dans le cartulaire 

de Tülle en 930/931 (n°574) et jusqu’en 933 comme abbe exclusif55.

A. Berthod, dans les AA SS Octobre VI, p. 77-81 situe la composition de la Vita entre 923 

et 926 sur base d’une Chronologie erronee des abbatiats d’Aimon et d’Odon ä Tülle. Sa these a 

ete pertinemment refutee par Poncelet 1895, 106 qui, lui, place la Vita dans le second quart 

du Xc siede, pas longtemps apres 925, puisque des contemporains de Geraud etaient encore en 

vie (ibid.f 104-107). Mais pourquoi apres 925, puisque selon lui Aimon a pu devenir abbe de 

Tülle des 923? A cöte d’elements de Chronologie peu fiables, Bouange 1899 I, 461-462 avance 

un argument de fond interessant pour affirmer que la Vita n’a pas pu etre redigee avant 930: 

c’est de cette epoque en effet que date la conversion d’Adhemar des Echelles, auquel Bouange 

identifie le personnage qui a voulu forcer Geraud ä devenir son vassal et qui a reagi 

violemment ä son refus. Celui-ci est le plus souvent considere comme Adhemar de Poitiers34 35 36, 

mais la question n’est pas definitivement tranchee. S’il s’agit effectivement d’Adhemar des 

Echelles, comment Odon, en supposant qu’il ecrive apres 930, n’aurait-il pas dit mot de ce 

changement radical de vie? Cependant selon Bouange 1899 I, 517, il ne fait aucun doute 

qu’Odon a ecrit la vie de Geraud ä Aurillac, quand il y etait abbe, c’est-ä-dire ä partir de 928. 

Or, d’une part, cette date n’est pas certaine37, d’autre part, aucun element du texte ne permet 

d’etayer l’impression de Bouange quant au lieu de composition de l’oeuvre. Ganshof 1933, 

p. 298-299 propose comme terminus a quo 327y se basant sur les mots conservus fratrum 

utilises par Odon pour s’adresser a Aimon dans sa dedicace (2a), lesquels impliqueraient, 

d’apres lui, qu’Odon etait deja abbe de Cluny; il assimile pour cela cette expression ä servus 

34 Voir Recueil des actes de Robert Ier et de Raoul rois de France (922-936), edit. J. Dufour, Paris 1978, 

p. 92 (Chartes et diplömes relatifs a l’histoire de France).

35 Ed. J.-B. Champeval, dans: Bulletin de la Societe scientif., hist, et archeolog. de la Correze 9-26 

(1887-1902). M. Aubrun (L’ancien diocese de Limoges des origines au milieu du XI* siede, Clermont- 

Ferrand 1981, p. 161 n. 13 [Publications de l’Institut d’Etudes du Massif Central, XXI]) met en 

question l’identification d’Odon, abbe de Tülle avec l’abbe de Cluny: la confusion serait due a une 

homonymie. Cette affirmation manque de preuves. D’autre part, l’auteur maitrise mal la Chronologie 

des activites d’Odon. Nous nous en tiendrons par consequent ä la these traditionnelle. De toute 

maniere, meme si l’on admet celle de M. Aubrun, cela ne fait que changer la formulation du probleme 

qui revient alors a s’interroger sur la date du depart d’Aimon pour St-Martial.

36 Voir supra n. 22.

37 En effet, eile se base sur la Chronique des premiers abbes d’Aurillac (editee par Bouange 1899 II, 

p. 453-461), du XIF siede, qui dit ceci: »Oddo ... habuit coabbatem Amulphum. Vixit tempore Leonis 

papae, et tempore Rodolphi ...«. Or le pape Leon VI ne regna qu’en 928-929; il nous semble un peu 

hasardeux d’en conclure qu’Odon entra en fonction ä ce moment lä.
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servorum Dei, ce qui ne peut etre accepte38. Cependant, estimant que Pexperience acquise par 

Odon lors de ses voyages en Italie, plus particulierement son sejour ä Pavie (vers 936/938), lui 

avait inspire sa description des marchands venitiens, Ganshof incline ä penser que la Vita a ete 

redigee entre 936 et 942 (mort d’Odon). Cette argumentation nous parait fragile, car Odon 

beneficie de temoignages oraux dans lesquels il a pu puiser le pittoresque du recit39. 

Fumagalli 1964, 233-235 recuse Pidentification du dedicataire de la Vita, Aimon, avec Pabbe 

de Tülle sans apporter d’autre argument que Pabsence de qualification precise de ce person- 

nage dans le texte lui-meme et il ne fait d’aiileurs pas d’autre identification. 11 expose ensuite sa 

these selon laquelle la Vita, sauf les miracles posterieurs de sept ans et plus ä la mort du saint, 

aurait ete redigee peu apres la mort de Geraud. Ses arguments sont de trois ordres: 1° un 

passage de la preface (2b): Nam et nos, dudum audita miraculorum fama, nihilominus de bis 

dubitabamus, ob hoc maxime quod in quibusdam locis nescio per quos rumores solent vulgares 

conventus noviter fieri, paulatimque velut res vana cessari, qui donne ä penser que les faits sont 

recents; 2° le caractere autobiographique de certains passages de la Vita, qu’il met en lumiere; 

3“ la presentation d’un ideal de saintete incompatible selon lui avec la fonction abbatiale ä 

Cluny, ä Paube ou en plein essor de la reforme clunisienne. Nous presenterons plusieurs 

objections: 1° qui serait cet abbe Aimon ä qui Poeuvre est dediee? Que faire des anciennes 

chroniques qui Pidentifient ä Pabbe de Tülle, puis de St-Martial de Limoges? N’est-ce pas une 

coincidence troublante que cet abbe Aimon soit associe dans la preface a Peveque de Limoges, 

Turpion, frere d’Aimon de Tülle?; 2° le passage eite de la preface peut faire allusion plutöt a 

des miracles post mortem recents et il ne faut pas oublier le cum causa msisteret qui suit 

immediatement et qui, lui, donne a penser qu’un certain temps s’est ecoule; 3°les Souvenirs de 

jeunesse d’Odon ont pu etre assez vivaces pour qu’il se les rememore a Page mür, comme il le 

fait d’ailleurs devant son futur biographe, Jean de Salerne (voir Carozzi 1979); 4° enfin, Odon 

s’adresse lui-meme aux potentes dans sa preface: il serait donc naturel qu’il leur propose un 

type de saintete adapte a leur etat.

La these de Venzac 1972, 220, qui situe la redaction de la Vita avant Pentree en fonction 

d’Odon comme abbe de Cluny se fonde sur une Chronologie erronee des abbatiats respectifs 

d’Aimon ä Tülle et ä St-Martial de Limoges et d’Odon a Tülle40.

A l’occasion de deux seminaires diriges par le Professeur R. Bultot ä PUniversite catholique 

de Louvain, a Louvain-la-Neuve (Belgique), en 1980/1981 et en 1982/1983, nous-meme et ä 

notre suite B.-M. Tock et V. Brahy nous sommes plus particulierement interesses ä la question 

de la datation et de la localisation de Poeuvre, avant tout sur la base d’une analyse interne de la 

V7ta. Il est apparu qu’aucun argument contraignant n’existait ä Pexception de la date du deces 

d’Odon (942). En effet, les temoins mentionnes (2b, 2c, chap. 39, 2e, chap. 6 et 19, 2h, chap. 1) 

ne peuvent etre situes dans le temps et les hauts personnages auxquels il est fait allusion 

vivaient ä Pepoque de Geraud. Il est aussi important de distinguer, dans Pemploi des 

arguments, Pepoque de l’enquete d’Odon a Aurillac et celle de la mise par ecrit, peut-etre pas 

unique, des differentes parties de Poeuvre, principalement la lettre-dedicace, la Vita propre- 

ment dite et les miracles post mortem. La mefiance qu’Odon manifeste de prime abord ä 

Pegard de la saintete de Geraud implique que celui-ci n’etait pas familier d’Aurillac lorsqu’il 

38 Le probleme vient en effet du prefixe: le conservus signifie-t-il une egalite de charge entre Odon et 

Aimon? Ou renvoie-t-il ä la vocation de Service de l’etat monastique auquel tous deux appartiennent, 

quelle que soit leur fonction? Le prefixe cum peut etre utilise par des gens du meme rang ou 

appartenant au meme groupe (A. A. R. Bastiaensen, Le ceremonial epistolaire des chretiens latins. 

Origine et premiers developpements, dans: Graecitas et latinitas christianorum primaeva, Nijmegen 

1964, Supplementa II, 28 et 37).

39 L’on sait toutefois que la Vita s. Geraldi contient plusieurs elements autobiographiques (Fumagalli 

1964, 222-223 et Carozzi 1979, 103-116). L*enquete n’est d’ailleurs pas terminee.

40 Aimon, abbe de Tülle, n’a pas ete appele ä St-Martial par le roi Raoul apres 923, en laissant la place ä 

Odon qui aurait gouveme Tülle avant Cluny! Voir supray p. 192.
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vint y enqueter. Or Ton sait qu’il etait abbe de ce monastere lorsqu’il vint reformer Fleury- 

sur-Loire avant le 9 janvier 93841. »Autour de 930« est la seule approximation prudente pour 

dater l’enquete d’Odon ä Aurillac et constitue des lors un terminus a quo pour la mise par ecrit 

de l’ceuvre. Deux methodes d’investigation devront imperativement etre suivies pour tenter de 

dater et de localiser de maniere plus precise la redaction (ou les differentes etapes de la 

redaction) de la Vita prolixior-. l’analyse stylistique et l’etude de Revolution de la pensee de 

l’auteur, qui pourraient permettre d’etablir une Chronologie relative de ses Oeuvres et de 

percevoir leur interdependance: ainsi, par exemple, entre la Vxta s. Geraldi et les Collationes ou 

VEpitome des Moralia in Job, auxquels on a deja fait reference; il sera aussi indispensable de 

situer la Vita s. Geraldi parmi les autres oeuvres hagiographiques de son epoque ou issues d’un 

meme milieu42.

IV - Conclusion:

Grace ä la richesse et a la precision des informations recueillies et transmises par son auteur, la 

Vita s. Geraldi constitue une source essentielle pour l’histoire du IXe siede en Aquitaine. 

Haute en couleurs, eile fournit une abondante documentation qui a ete maintes fois exploitee 

par des historiens de tous horizons43. Neanmoins son caractere exceptionnel la rend peu 

representative d’un ideal commun de saintete. En fait, deux problemes fondamentaux se 

posent avant toute interpretation de sa signification: s’inscrit-elle vraiment et, si oui, dans 

quelle mesure, dans le cadre de la reforme clunisienne, comme on l’a souvent ecrit, alors qu’on 

sait que l’initiative en revient ä Aymon de Tülle et ä Turpion de Limoges, qu’elle a peut-etre 

ete ecrite au tout debut de l’abbatiat d’Odon ä Cluny et enfin que ses specificites ont ete 

gommees, selon toute vraisemblance, a Cluny meme (voir infra, p. 197 et 202)? D’autre part, il 

convient de se demander quel a ete son impact effectif, avec quelle ampleur et oü eile a ete 

diffusee. Notons a ce sujet que c’est cette version de la Vita s. Geraldi qui a ete traduite en 

framjais vers 1300 (Paris, Bibi. Ste-Genevieve 587-2, fol. 138-145v° et 165-171 v°), comme le 

revele le debut de ce texte encore inedit publie par Paul Meyer, Notice sur un legendier 

fran^ais conserve ä la bibliotheque imperiale de Saint-Petersbourg. Appendice: le manuscrit 

587 de la Bibliotheque Sainte-Genevieve, dans: Notices et extraits des mss de la BN 36/2 

(1901) p. 720-721.

3. Vita prolixior secunda (= VP3) BHL vacat

I - Manuscrits:

Fumagalli 1964 et Brahy 1985/1986 ne connaissaient qu’un temoin de ce texte: le manuscrit 

Paris, BN n.a. lat. 2261. Nous en avons en plus decouvert trois fragments. Il importe de faire, 

d’emblee, cette constatation: deux manuscrits de VP3 sont originaires de Cluny, le troisieme 

Fest peut-etre, le quatrieme a pour modele le texte primitif du lectionnaire de Cluny.

41 N. Bulst, (art.) Fleury-Saint-Benoit-sur-Loire, dans: Lexikon des Mittelalters IV-3, München-Zürich 

1987, col. 547.

42 Ainsi Voormann 1951, p. 48-96 a mene une etude comparative des oeuvres d’Odon, dont la Vita 

prolixior et de la Vita s. Gregoni Turonensis autrefois attribuee a Odon: il est parvenu ä demontrer que 

cette attribution etait erronee et que la Vita s. Geraldi etait anterieure.

43 Voir Bibliographie dans Poulin 1977 et 1988. Et plus recemment: Lauranson-Rosaz 1987, I. Deug 

Su, Note sull’agiografia del secolo X e la santita laicale, dans: Studi Medievali, 3e Serie 30 (1989) 

p. 143-161; du meme, L’agiografia del secölo X attraverso le storie d’amore, dans: Mittellateinisches 

Jb. 24/25 (1989/1990) p. 175-184, S. Airlie, The Anxiety of Sanctity: St Gerald of Aurillac and his 

Maker, dans: Journal of Ecclesiastical History 43 (1992) p. 372-395, Facciotto 1992 et Piazzoni 

1992.
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Paris, BN n.a. lat. 2261 (Cluni 11)°°

- datation: ex XF siede: Catal. des mss ... portant des indications de date IV/1 (1981) 241 / / 

ex XF / in XIF siede: L. Delisle, Invent. mss. BN Fonds de Cluni 198 / / XIIC siede: 

Boll., Catal. Paris. III 513

- origine: St-Pierre de Cluny, Catal. des mss ... portant des indications de date IV/1 (1981) 

241

coordonnees du texte:

- fol. 135-147v° = texte incomplet edite par Brahy 1985/1986 II: 3a, 3b, 3c, chap. 1 a 18 

jusqu’a: quia latronum socius non fuerit, valde/> puis 3e a partir de: .../ genua flectit (milieu 

du chap. 19) ..., 3f, 3g. Entre les fol. 139 et 140, lacune materielle (anciennement fol. 221 ä 

228 en chiffres romains44 anterieure ä la numerotation actuelle en chiffres arabes) corres- 

pondant a un quaternion. Le prologue (3b) qui remplace la lettre-dedicace et la preface (2a et 

2b) est le meme que celui de la Vita brevior (4a)

- details des fol. 135 et 135v° dans Venzac 1972

contexte:

- legendier mutile au debut et a la fin, dont le contenu indique un usage clunisien: Catal. des 

mss ... portant des indications de date IV/1 (1981) 241.

Paris, BN lat. 12601 (Saint-Germain-des-Pres 594, puis 492)

- datation: ex XF siede: V. Leroquais, Les breviaires mss. des bibl. publ. de France, Paris 

1934, t. III, p. 226; Dolbeau 1979, 224 / / apres 1064: Catal. des mss ... portant des 

indications de date III (1974) 651 / / vers 1075: J. Hourlier, Le breviaire de Saint-Taurin, 

dans: Etudes gregoriennes 3 (1959) p. 164 / / XIIe siede: Boll., Catal. Paris. III 598

- provenance: St-Taurin (Evreux): ibid.

- origine: peut-etre Cluny, Catal. des mss ... portant des indications de date III (1974) 651 

coordonnees du texte:

- fol. 139-140v° = copie des chap. 1 ä 4 de 3c, divisee en huit lecjons (correspond, en plus 

concis, aux chap. 1 ä 5 de 2c)

contexte:

- breviaire dependant du lectionnaire clunisien Paris, BN lat. 2390 (premiere moitie du XIe 

siede) dont il n’est pas un temoin tres pur, car des textes ont ete omis et d’autres ajoutes: R. 

Etaix, Le lectionnaire de l’office a Cluny, dans: Recherches augustiniennes 11 (1976) p. 

152.

Paris, BN n. a. lat. 2246 (Cluni 12)°°

- datation: vers 1090-1100, sauf fol. 230-232 (partie restauree et refaite a la fin du XIF siede): 

Catal. des mss ... portant des indications de date IV/1 (1981) 235 / / vers 1100, avec des 

additions des XIF et XIIF siecles: R. Etaix, Le lectionnaire de l’office ä Cluny, p. 137 / / ex 

XIe / in XIF siede sauf fol. 198-217; 222-225; 228-240 (parties refaites ou ajoutees apres 

coup dans le courant du XIF siede ou au commencement du XIIF siede): L. Delisle, 

Invent. mss BN. Fonds de Cluni 31

- origine: St-Pierre de Cluny: Catal. des mss ... portant des indications de date IV/1 (1981) 

235

coordonnees du texte:

- fol. 155v°-156v° = huit le^ons de VP* (3c), comme dans le ms. Paris, BN lat. 12601 

contexte:

- copie du lectionnaire de l’office de Cluny qui prend modele sur le ms. Paris, BN n.a. lat.

2390 (R. Etaix, op. cit., p. 136-138 et 152) qui, lui, ne contient pas les le^ons de la Vita s. 

Geraldi, peut-etre ä cause de la mutilation in fine.

44 Et non 121 ä!28 comme Pindiquent Fumagalli 1964, 224 et Brahy 1985/1986 1, 8.
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Paris, Bib. Arsenal 162 (204 T.L.)

- datation: XIIC siede sauf fol. 105,106 et 278-308 du XIVe siede: H. Martin, Catal. mss 

bibl. Arsenal I 82; R. Etaix, Le lectionnaire de l’office, p. 147

- provenance: St-Arnoul de Crepy-en-Valois 

coordonnees du texte:

- fol. 219-220 = meme texte que dans Paris, BN lat. 12601 

contexte:

- lectionnaire constituant une excellente copie du texte primitif du ms. Paris, BN n.a. lat. 

2246: R. Etaix, Le lectionnaire de l’office, p. 47.

II - Edition:

Le ms. Paris, BN n.a. lat. 2261 a ete edite par Brahy 1985/1986 II. L’edition n’etant pas 

publiee, on renverra chaque fois que possible au texte similaire de VP4 dans l’edition PL.

L’ouvrage est ici divise en trois livres et est precede d’un prologue (3b identique ä 4a) qui 

resume l’epitre dedicatoire et la preface (2a et 2b). La concordance entre VP4 et VP* s’etablit 

ainsi:

VP±

*} 

2c

vacat

2d 

2e

2f
4

vacat 

2g | 

2h j

VP*-

4a

3c 

3d

3e

3f 

3g

III - Examen critique:

a) resultats:

L’auteur aurait travaille ä Cluny avant 972; il se pourrait que ce soit Odon lui-meme.

b) resume analytique:

L’auteur est reste fidele au fond, ä l’»histoire« de Geraud: son Intervention porte plutöt sur la 

toumure donnee aux evenements. Pour ce qu’on peut en juger a cause des lacunes, les critiques 

d’Odon a l’encontre des moines sont attenuees, voire supprimees: l’opposition mauvais clercs 

- bons lai'cs n’apparait plus. Par contre, le caractere laique de Geraud est renforce; sa saintete 

est moins affirmee, davantage liee ä l’accomplissement de miracles et, somme toute, reconnue 

avec moins d’enthousiasme (Brahy 1985/1986 I, 78-79). Les miracles operes du vivant de 

Geraud sont exposes ici plus succinctement; plusieurs ont ete deplaces dans le but apparent de 

les grouper par genre (guerison, decouverte de nourriture essentiellement) (Brahy 1985/1986 

I, 39-41).

c) sources et style:

Les modifications du texte portant sur des citations sont insignifiantes. Parmi les emprunts 

annonces ou facilement reparables: deux citations bibliques sont ajoutees, six retranchees. 

L’auteur eite explicitement s. Jean Chrysostome a propos de l’intemperance, alors que le meme 

texte est insere de maniere anonyme dans VP4 (voir supra, p. 188).
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Apres une premiere enquete limitee ä quelques passages significatifs, le style de VP* apparait 

plus sobre et plus concis ; le vocabulaire - de nombreuses variantes portent sur le vocabulaire - 

s’avererait plus precis ou plus adequat (Brahy 1985/1986 I, 76-78).

d) discussion critique:

Fumagalli 1964 a le premier attire l’attention sur ce texte dont le plan correspondrait mieux 

aux intentions d’Odon exprimees dans le corps de l’ceuvre. Rien n’indique en effet la fin du 

livre II de VP4 (2e), et le livre III (2f) ne comporte pas de preface comme les deux premiers. La 

dissociation de 2e et de 2f serait donc accidentelle. Lotter 1983, 78 et 80 va dans le meme sens, 

tandis que Poncelet 1895, 95 n. 1 trouvait par contre fort judicieuse la repartition en quatre 

livres. Fumagalli 1964, 232-233 demontre l’anteriorite de VP4 sur VP3, qui peut etre 

consideree comme un remaniement de l’ceuvre d’Odon. Celui-ci a ete execute au Xe siede, 

sans doute avant 972 (voir discussion de la Vita brevior). Si on ne peut en preciser l’auteur, on 

peut en tout cas supposer, dans l’etat actuel de notre connaissance des manuscrits, que celui-ci 

a travaille ä Cluny, point de convergence des temoins de la tradition manuscrite de VP*. Etant 

donne les remarques faites sur le style, il ne serait pas impossible qu’Odon lui-meme ait 

retravaille son texte, dont les modifications marqueraient une nouvelle etape dans Revolution 

de sa pensee.

IV — Conclusion:

11 semble bien qu’anterieurement ä la redaction de la Vita brevior, l’ceuvre d’Odon a subi, et ce 

a Cluny meme45, un traitement visant ä le rendre plus acceptable ä une societe de moines guere 

desireux de se voir devaloriser aux yeux des laics. C’est, ä premiere vue, ce texte remanie qui a 

fourni des le^ons a l’office de la communaute clunisienne.

4. Vita brevior (= »VB* ) BHL 3412-3414

I — Manuscrits:

L’epitome se divise en trois grandes parties (Vita, Transites, Miracula) que nous avons 

presentees sous un seul numero etant donne leur dependance etroite par rapport aux textes n° 2 

et 3. Par ailleurs, sauf dans les courtes le<jons qui decoupent les premiers chapitres du texte, la 

Vita et le Transit us sont toujours associes. Les Miracula n’apparaissent jamais isolement.

Poncelet 1895, 97 n. 3 a recense dix temoins de la Vita brevior en se referant exclusivement 

au »Catalogue des manuscrits hagiographiques de Paris«, sans par ailleurs en donner les cotes. 

Cette liste a ete reproduite par Venzac 1972, 218 sans complements. Nous avons porte ä 

quatorze le nombre des manuscrits connus46. Ceux-ci proviennent tous de France, dont ils 

sont apparemment originaires. A part deux exceptions normandes (Rouen, BM 1389 et 

Evreux, BM 101), VB est repandue en France du sud.

Trois des manuscrits qui offrent le texte de VB sont des representants du Liber de Natalitiis.

45 A noter qu’ aucun des temoins de VP3, meme ceux dont l’origine clunisienne est attestee, ne figure dans 

les catalogues medievaux de la bibliotheque de Cluny. Voir E. M. Wischermann, Grundlagen einer 

ciuniacensischen Bibliotheksgeschichte, Münster 1988, e.a. p. 106-108 (Münstersche Mittelalter- 

Schriften, 62).

46 Au minimum, en tenant compte du fait que Ton ignore de quelle Version de la Vita sont temoins 

certains manuscrits (voir supra n. 17 et 18).
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Nous ne les decrirons donc pas47, de meme que le legendier de Clairvaux48.

Parmi les dix autres temoins, le manuscrit Clermont-Ferrand, BM 149 (XIIIe siede) n’offre 

manifestement qu’un abrege tardif de la Vita bvevior*3. Ce n'est donc pas ici le lieu de 

l’etudier. Un fragment de la VB contenu dans un lectionnaire de St-Martial de Limoges du 

XIV€ s. (Paris, BN lat. 810) ne sera pas decrit non plus50. Les autres manuscrits sont presentes 

dans leur succession chronologique.

Paris, BN lat. 5301

- datation: Xe siede: Boll., Catal. Paris. II 27 et E. Sackur, Cluniacenser II 334 n.3, qui l’a 

examine personnellement / / ex Xc / in Xlc siede: Gaborit-Chopin 1969, 206

- provenance: St-Martial de Limoges oü le manuscrit a ete decore: ibid. 

coordonnees du texte:

- fol. 221-231 = 4a, 4b, 4c, 4d (BHL 3412, 3412a); fol. 231-233 - 4e, 4f (BHL 3413) jusqu’a: 

ad Aureliacum deportatus est (Bouange 1899 I, 392 1.7) // Le manuscrit poursuit et se 

termine ainsi: ibique pristinam sanitatem accipere merait, Deo donante et beato confessore 

intercedente. Expliciunt miracula post transitum domni Geraldi confessoris. Le debut du 

texte est divise, en marge, en huit le^ons, la huitieme commen<;ant a la fin du chap. 3 de 4b

- detail du fol. 221 en fac-simile dans Venzac 1972

contexte:

- traditionnellement appele »lectionnaire* ce manuscrit, dont les textes ne sont pas ä Forigine 

divises en le<;ons et dont certains le sont posterieurement, est plutöt un legendier, suivant la 

terminologie de Philippart 1977, 24

- manuscrit utilise dans les editions des Bollandistes (4a, 4b), de Fumagalli 1964 (4c, 4d) et 

de Bouange 1899 I (4e).

Paris, BN lat. 3783 t. II°°

- datation: med XIe siede: Dufour 1972, 153 n° 109; BN Catal. gen. mss latins VII (1988) 56

- origine: probablement abbaye de Moissac: ibid.

coordonnees du texte:

- fol. 341-344v°: 4a et 4b (BHL 3412); texte malheureusement endommage

- division marginale vraisemblablement en douze le<jons dont seules onze mentions sont 

encore lisibles ä cause de Fetat du ms.

- detail du fol. 341 en fac-simile dans Venzac 1972

contexte:

- homeliaire couvrant toute Fannee liturgique; Fun des temoins importants de Fhomeliaire dit 

d’Alain de Farfa: BN Catal. gen. mss lat. VII (1988) 38

- manuscrit utilise dans les editions des Bollandistes (4a, 4b) et de Bouange 1899 I (4e).

47 II s’agit des mss Paris, BN lat. 16733 (XIF siede), 17006 (XIF siede) et 5353 (XIV siede). Ils sont 

decrits par Rochais I 1972, 49-58, 80-81 et 82, et par Dolbeau 1976, 158, 230 et 164-165. Geraud 

porte le n° 48 (t. V) dans la liste des saints representes dans le Liber de Natalitiis. Apres les textes BHL 

3412, 3413 sont ajoutes quelques passages de BHL 3411: PL, 697A-698B (Rochais I, 1972, 135). Le 

prologue n’a pas ete retenu.

48 Montpellier, Bibi. Fac. Med. l.II (XIF siede) decrit par Rochais 1972 I, 59-65 et Dolbeau 1976, 

167-168. Celui-ci offre un etat archaique du Liber de Natalitiis. II contient les textes de BHL 3412, 

3413 apparemment avec le prologue: H. Moretus, Catal. cod. hag. Montep, dans: AnalBoll 34-35 

(1915-1916) p.233.

49 Nous remercions vivement Madame A.-M. Charreau, Conservateur adjoint ä la BM de Clermont- 

Ferrand, de nous avoir fourni la copie du texte, la notice de C. Couderc (Catal. gen. mss bibl. publ. 

XIV [1890], 51-54) etant trop sommaire pour nous etre vraiment utile.

50 Voir Boll., Catal. Paris. III, 530-531 et Ph. Lauer, Catal. gen. des mss latins 1, 281-282.
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Rouen, BM 1389 (U.35)

- datation: ex XIe siede: Catal. des mss ... portant des indications de date VII (1984) 582 / / 

XIIe siede: H. Omont, Catal. gen. mss bibl. publ. I (1886) 371; A. Poncelet, Catal. cod. 

hag. lat. bibl. Rotomag., dans: AnalBoll 23 (1904) 177

- provenance: St-Evroult (Orne): B. de Gaiffier, Les saints Raven et Rasiphe veneres en 

Normandie, dans AnalBoll 79 (1961) 304 ; F. Avril, dans G. Nortier, Les bibliotheques 

medievales des abbayes benedictines de Normandie, ne,le edit. Paris 1971, p. 237. Le ms. y a 

probablement ete copie: Catal. des mss ... portant des indications de date VII (1981) 582

coordonnees du texte:

- fol. 64bis v°-66 = 4a (?) et 4b (BHL3412): le fol. 64bis ayant ete arrache, le texte de la Vita 

est ampute du debut; il reprend au fol. 65: / ejus nullt manifestarent. Ad celandam sui 

tonsuram (4b, chap. 7); fol. 66-67v°: 4c, 4d (BHL 3412a). Le Transitus se termine par une 

doxologie51

con texte:

- recueil de vies de saints.

Evreux, BM 101

- datation: XIIe siede: H. Omont, Catal. gen. mss bibl. publ. II (1888) 452

- provenance: cathedrale d’Evreux (ibid.) 

coordonnees du texte:

- fol. 10-16 = 4a, 4b, 4c, 4d (BHL 3412 et 3412a) 

contexte:

- recueil de vies de saints.

Paris, BN lat. 5365°°

- datation: XIIe siede: Boll., Catal. Paris. II 377 / / XIIe siede (premiere moitie): Gaborit- 

Chopin 1969, 141 et 148

- provenance: St-Martial de Limoges, dont il est vraisemblablement originaire (ibtd.) 

coordonnees du texte:

- fol. 99v°-101v° = 4a, 4b (BHL 3412); fol. 101v°-103 = 4c, 4d, 4e (BHL 3412a, 3413-3414), 

jusqu’ä: Ex hoc Geraldi miracula crebro fieri ceperunt (Bouange 1899 I, 391 1. 33). Le 

Transitus et les Miracula sont ici reunis et debutent au fol. 101v° par ces mots: Incipiunt 

miraculi (sic!) eiusdem. Le dernier miracle narre se termine par: Explicit vita domni Geraldi.

- manuscrit utilise dans l’edition des Bollandistes (4a, 4b)

- detail du fol. 99v° en fac-simile dans Venzac 1972 

contexte:

- legendier »di ambiente Aquitanico«: G. Bianchi, La fonte latina del »Sant Lethgier«, dans: 

Studi Medievali 13/2 (1972) 711.

Paris, BN n.a. lat. 2663°°

- datation: XIIe siede: J. Sclafer, dans R. Perrot, Nouvelles acquisitions latines et 

fran^aises de la BN pendant les annees 1977-1982, dans: BEC 153 (1985) 335 / / med XIIe 

siede: F. Dolbeau, Vie inedite de s. Fulcran eveque de Lodeve, dans: AnalBoll 100 (1982) 

(Melanges offerts ä B. de Gaiffier et F. Halkin), 519

- provenance: sans doute un etablissement du Massif Central (ibid.) 

coordonnees du texte:

- fol. 209v°-213 = 4a, 4b (BHL 3412); fol. 213-217 = 4c, 4d, 4e (BHL 3412a, 3413, 3414) 

jusqu’a: plerique infirmi sanitatem sunt adepti (Bouange 1899 I, 395, 1.2)

51 Nous remercions vivement Madame Valerie Neveu, Conservateur adjoint ä la BM de Rouen de nous 

avoir fourni les coordonnees du texte, ainsi que des elements de Bibliographie.
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contexte:

- legendier per circulum anni constitue de trois cycles annuels mis bout a bout: F. Dolbeau, 

op. eil., p. 519-520.

Paris» BN lat. 3809A

- datation: XIVe siede: BN Catal. gen. mss latins VII (1988) 295 // XVC siede: Boll., Catal. 

Paris. I 332

- origine: France du sud-ouest: BN Catal. gen. mss latins VII (1988) 295 

coordonnees du texte:

- fol. 153-153v° = 4a, 4b (BHL 3412); 155v°-156v° - 4c, 4d (BHL 3412a); 156v°-158v° = 4e 

(BHL 3413-3414)

contexte:

- deuxieme partie d’un legendier dont le ms. Paris, BN lat. 5306 constitue la premiere. Ce 

legendier pourrait etre celui qui est Signale dans la liste des mss. de Monsieur Puget, de 

Toulouse, envoye a Baluze en 1671. La plupart d’entre eux venaient du College de Foix, a 

Toulouse, et sont entres dans la bibliotheque de Colbert en 1683 (BN Catal. gen. mss latins 

VII (1988) 294). 11 faut remarquer que l’ensemble lat. 5306 + 3809A est apparente au 

legendier de Moissac (lat. 5304 + 17002) et a Toulouse, BM 477, 478, 479 (Dolbeau 1979, 

193). Le ms. Toulouse, BM 478 contient lui aussi la Vita brevior (voir infra).

Toulouse, BM 478 (I, 14)

- datation: in XIVC siede: Catal. gen. mss bibl. publ. VII (1883) 278

- provenance: couvent des Dominicains de Toulouse, pour lequel il a vraisemblablement ete 

constitue, peut-etre sous la direction de Bernard Gui: ibid. et L. Delisle, Notice sur les mss 

de Bernard Gui, dans: Notices et extraits des mss de la BN et autres bibl. XXVII, Paris 

1879, 293

coordonnees du texte:

- fol. 56v - 65 = texte n° 3 complet (BHL 3412 ä 3414) 

contexte:

- deuxieme partie d’un legendier qui en comprend trois: Toulouse, BM 477 (1.10) + 478 (1.14) 

+ 479 (1.44). Cet ensemble est apparente au legendier Paris, BN lat. 5306 + 3809A (voir 

supra).

II - Editions de reference:

- la Vita (4a, 4b, BHL 3412) a ete editee par les Bollandistes dans: Catal. Paris. II 392-401, a 

partir des mss Paris, BN lat. 3783 t. II (XIe siede, erronement date du Xe siede), 5301 (Xe 

siede) et 5365 (XIIe siede)

- le Transites (4c,4d BHL 3412a) a ete publie par Fumagalli 1964, 235-240 tel qu’on le 

trouve dans le ms. Paris, BN lat. 5301, avec correction des legons manifestement fautives par 

comparaison avec le texte de la Vita prohxior

- pour les Miracula (4e, BHL 3413-3414), nous ne disposons que du texte donne par 

Bouange 1899 I, 388-397 a la suite de la Vita et du Transitus, publies tous trois »rectifies«, 

sans intention critique, ä la lecture des le<;ons des mss. Paris, BN lat. 3783 t. II, 3809A et 

5301.
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III — Examen critique

a) resultats:

L’auteur serait un moine de Cluny ayant compose 1’abrege avant 972.

b) resume analytique:

La Vita brevior suit la progression du recit de VP3 car eile se presente en deux livres, mais ne 

retient de Geraud que ce qui le rapproche le plus de la saintete monastique. 11 elimine toute 

allusion ä la vie du grand seigneur lai’que: ainsi disparait presque tout le contenu du chap. 8 de 

2c, en particulier ce qui concerne le probleme de l’usage des armes par Geraud et par 1’ autorite 

laique en general; de meme manque, au chap. 11 de 2c, la partie qui decrit comment Geraud se 

preparait a assister au plaid; les rapports du comte avec les autres seigneurs ne sont pas evoques 

non plus; meme la charite de Geraud envers les pauvres, objet de nombreuses notations dans 

VP4 (2c), est ici reduite ä peu de choses. L’expose d’Odon sur la saintete des potentes n’est pas 

repris non plus (2c, chap. 42). Le premier livre de VP4 (2c) etant entierement consacre aux 

aspects laiques de la vie de Geraud, on ne s’etonnera pas qu’il ait le plus souffert d’elagages52. 

Par contre, le livre II (2e) oü l’on voit Geraud conformer , autant que possible, son mode de 

vie a celui des moines, subit moins de modification53. Toutefois, l’auteur ne mentionne pas les 

obligations seculieres qui ont empeche Geraud d’entrer au monastere; il ne retient que la 

difficulte de trouver de bons moines. Le Transites et les Miracxla, quant a eux, plus 

traditionnels, reprennent a peu de choses pres le texte de VP4.

c) sources et style:

L’unique source utilisee par l’auteur de la Vita brevior est la Version longue (Poncelet 1895, 

96). Le releve des emprunts de VP maintenus dans VP, deformes ou exclus, n’a pas encore ete 

fait systematiquement. Poncelet 1895, 101-102 note que certaines citations de l’Ecriture sont 

abregees et que leur contenu est altere. A d’autres endroits, l’abreviateur ne comprend pas le 

texte qu’il resume.

Depuis la decouverte de l’importance du manuscrit de Cluny (n.a. lat. 2261), le probleme 

s’est complexifie: sur quel texte long, VP4 ou VP3, l’abrege a-t-il ete realise? Pour Fumagalli 

1964, 232-233, il s’agirait de VP4. Mais la preuve qu’il avance l’amene a tirer trop vite des 

conclusions. En effet, apres une comparaison partielle de VP4 (BHL 3411 + des. ß), VP3 et VP, 

Brahy 1985/1986 I, 124-129 est parvenue ä etablir que la Vita brevior a ete composee ä partir 

d un texte mixte comportant des letjons des deux versions longues. VP3 est donc egalement 

anterieure ä VB. Ces constatations ont leur importance, car elles bouleversent l’idee tradition- 

nellement re^ue que le prologue de VB aurait ete place devant VP3. C’est l’inverse qui s’est 

produit. Le prologue et le texte de VB n’ont donc pas le meme auteur.

d) discussion critique:

Poncelet 1895, 91 retrace en quelques lignes l’historique des attributions de VB. L’»Histoire 

litteraire de la France< des Mauristes et Mgr Bouange reconnaissent dans VB un abrege de 

VP, sans se prononcer sur son auteur. Seuls B. Haureau et E. Sackur l’attribuent ä Odon, le 

premier y voyant l’ceuvre originale du deuxieme abbe de Cluny, le second, suggerant que 

celui-ci pourrait avoir ecrit les deux vitae. Poncelet rejette cette attribution pour des raisons 

de forme, Poulin 1975, 177, pour des raisons de fond (voir resume analytique). Poncelet 

emet l’hypothese que VB serait l’ceuvre d’un moine d’Aurillac; il donne indirectement ses 

raisons: l’allusion ä des miracles ayant eu lieu au tombeau de la mere de Geraud (4b, chap. 1) et

52 Seul le chap. 3 de 2c se retrouve en entier; les autres ont ete fortement reduits ou elimines: 21 ont 

disparu sur 42 (Poulin 1975, 97 n.88). Voir aussi Fumagalli 1964, 228-233.

53 9 chap. de 2e demeurent entiers; 11 ont disparu sur 34 (Poulin 1975, 97 n.88).
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Pappel au temoignage d’un enfant d’Aurillac gueri du vivant du saint (4b, chap. 10) sont deux 

ajouts de VB qui donnent a penser que l’auteur vivait sur les lieux principaux du culte de 

Geraud. Cette hypothese a ete retenue par Poulin 1975, 170. Le fait que l’abreviateur se soit 

en partie base sur VPI * 3 nous amene ä reconsiderer la question du lieu de composition: ce texte 

aurait pu etre redige ä Cluny meme oü VP3 a ete realise selon toute vraisemblance et oü rien 

n’empeche que V7*(BHL 3411 + des. ß) ait ete aussi connue. Les deux mentions originales de 

VB peuvent s’expliquer par les contacts qu’entretenaient les deux abbayes au Xc siede, tandis que, 

dans Phypothese oü VB serait originaire d’Aurillac, il serait tres etonnant que son auteur ait a ce 

point passe sous silence les aspects laiques de Geraud, notamment ses difficultes ä defendre ses 

possessions, lorsqu’on voit ä quel point l’auteur du Liber vitae et miraculorum, qui ecrit peu 

apres, en est soucieux. Ce dernier ne fait d’ailleurs allusion qu’a une Vita anterieure. 

Selon Schneider 1973, 9, VB off re un abrege et un arrangement de texte destine a des 

usages monastiques.

La date de composition de VB peut etre placee au Xe siede puisque le premier temoin du 

texte (lat. 5301) est de cette epoque. La date de la consecration de la nouvelle eglise St-Geraud 

(972) constitue un terminus ante quem puisqu’il n’est fait aucune allusion aux miracles ayant 

eu lieu a cette occasion et rapportes dans le Liber vitae et miraculorum.

IV - Conclusion:

Sans aucun doute, selon Pexpression de Poulin 1975, 97, la Vita brevior marque un retour aux 

»saines traditions«, un alignement du heros sur le modele-type de la saintete clericale. 

Composee vraisemblablement ä Cluny, eile s’adresse ä un autre public, plus exclusivement 

monastique, que celui de la Vita prolixior. Cette Orientation nouvelle de Pceuvre se distingue 

toutefois du remaniement opere, lui aussi, selon toute probabilite a Cluny et dont eile depend 

en grande partie. L’etude approfondie de la tradition manuscrite des trois versions de la Vita s, 

Geraldi permettra peut-etre de preciser les milieux respectifs dans lesquels chacune d’elle s’est 

repandue.

5. Liber vitae et miraculorum (»LVM*^ BHL vacat

I - Manuscrits:

Voici, comparativement, comment le texte se presente dans les deux manuscrits conserves55: 

Mantoue Montpellier

Prologus in libro vitae (5a) vacat

Translatio et miracula (5c) Translatio et miracula (5c)

Liber miraculorum: 2 premiers chap. (5d) Liber miraculorum: chapitres 1 ä 15 (5d), 

chap. 16: miracle ante mortem et eloge de 

Geraud (5b, dem. chap.)

Continuatio libri miraculorum (texte n°6).

54 L V = Liber vitae seul; LM = Liber miraculorum seul. Les textes n° 5 et n° 6 sont ä l’etude: nous livrons 

ici nos premieres conclusions et nous formulons plusieurs hypotheses sur lesquelles nous reviendrons 

dans l’edition critique que nous preparons.

55 Les termes prologus, Uber vitae, translatio, Uber miraculorum, dont nous faisons des titres, sont pris 

dans les textes eux-memes, mais ils n’y figurent pas comme tels. Le premier chapitre du LM est 

introduit par un bref prologue auquel se rattache directement le recit qui suit.
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Mantova, Bib. Comunale 455 (D.IV.9)00 (voir supra, p. 178) 

coordonnees du texte:

- fol. 41v°-48v° = 5a, 5c et les deux premiers chap. de 5d.

Montpellier, Bib. Fac. Medecine 142°° (voir supra, p. 179) 

coordonnees du texte:

- fol. 217-230v° = 5c, 5d, 5b.

II - Editions:

En preparation, par nos soins.

III - Examen critique:

a) resultats:

L’auteur est un moine d’Aurillac qui ecrit, dans ce monastere, le Liber vitae apres la Vita 

d’Odon de Cluny, et le Liber miraculorum apres 972.

b) resume analytique:

L’auteur a pour objectif de faire connaitre des gesta de Geraud qui n’ont pas ete rapportes 

(sans doute par Odon, voir infra, p. 204) parce qu’ils etaient trop nombreux, et d’autres 

recents, aussi nombreux et de meme qualite. 11 ne reste de ce texte que le demier chapitre 

relatant un miracle accompli par Geraud de son vivant au retour d’un voyage ä Rome, miracle 

suivi d’un eloge du saint (5b). Le Liber miraculorum qui suit est precede par quatre miracles 

relatifs ä la dedicace de la nouvelle eglise St-Geraud (972) et a la translation des reliques (5c): 

les deux premiers - Tun sur la route qui conduit l’£veque Etienne II, qui va proceder ä la 

consecration de l’eglise, de Clermont ä Aurillac, l’autre au moment de la translation - sont 

certainement ceux auxquels fait allusion la charte dite de Landeyrat (Lauranson-Rosaz 1992, 

328), le troisieme relate une vision de l’eveque au cours d’une maladie, le demier se produit au 

tombeau de Geraud. Le Liber miraculorum a comme propos principal, d’apres l’annonce qui 

en est faite a la fin du LV et d’apres son propre prologue (5d, chap. 1), de montrer, a cöte de 

miracles traditionnels (guerisons, exorcismes), comment Geraud est intervenu ä une epoque 

recente pour defendre ses possessions, en Albigeois principalement, mais aussi en Agenais, ce 

qui fait l’objet des quatre premiers chapitres. L’auteur procede ensuite, comme c’est courant 

dans ce genre litteraire (Sigal 1987, 180-181) par association d’idees. D’Agen il passe ä 

Limoges, bien qu’il ne s’agisse plus ici de domaines ä defendre, mais d’un parjure amene ä 

s’amender dans l’eglise de cette ville, consacree ä Geraud. 11 continue en mettant en scene deux 

pelerins limousins. Apres trois decouvertes de poisson, l’auteur relate deux guerisons miracu- 

leuses s’etant produites lors d’une translation des reliques de Geraud dans l’eglise St-Etienne in 

monte qui eiusdem beati Geraldi domus non longe pro foribus eminet (il s’agit de la chapelle du 

chäteau: Bouange 18991,90 n. 1), ä l’occasion d’une menace d’invasion barbare (5d, chap. 10: 

Montp. fol. 226), sans doute plus fictive que reelle (voir Lauranson-Rosaz 1987, 227). Si le 

miracle suivant rapporte une fois encore une decouverte inopinee de poisson, il est suivi de 

trois guerisons survenues gräce aux reliques de Geraud rapportees d’Aurillac par un pretre des 

environs de Tours, de la guerison d’une jeune fille sur le seuil de l’eglise St-Geraud, et enfin de 

la punition puis de la delivrance d’un femme ayant jure par le nom du saint.
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c) sources et style:

- sources declarees par l’auteur:

En sept endroits le LVM atteste l’utilisation de sources orales: il s’agit des beneficiaires d’un 

miracle (l’eveque Etienne en 5c, chap. 2: Montp. fol. 219 et un moine d’Aurillac en 5d, 

chap.10: ibid., fol. 226), de temoins directs (5d, chap. 8: ibid., fol. 225v° et chap. 12: ibid., 

fol. 227) ou indirects (5b: ibid., fol.229v°, 5d, chap. 6: ibid., fol.224v°); l’auteur invoque aussi 

le temoignage ancien de son propre pere sur l’impossibilite de trouver du poisson dans un 

certain domaine faute de cours d’eau (5d, chap. 8: ibid,, fol.225v°).

L’auteur annonce quatre emprunts ä l’Ecriture (trois ä 1’Ancien Testament, un au Nouveäu).

- sources identifiees:

Sur les vingt emprunts bibliques supplementaires que nous avons reperes, quinze proviennent 

de 1’Ancien Testament, dont six des Psaumes. Enfin les quatre cinquiemes de ces emprunts 

sont concentres dans l’eloge du saint en 5b, ou Geraud est compare au Christ ä partir d’un 

montage de citations ou de reminiscences de l’Ecriture (Montp. fol. 229v°).

- sources probables:

D’emblee l’auteur du LVM rappelle que ea que uir domini Geraldus decenter gessit in hac uita 

docciori stilo partim habeantur conscripta (5a: Mant. fol. 42): il renvoie ainsi tres vraisembla- 

blement a la Vita d’Odon qui d’ailleurs precede le LVM dans les deux manuscrits conserves, et 

qui a pu I’influencer. On trouve en effet dans l’epilogue du LV, qui prend la forme d’un eloge 

de Geraud, un echo de themes qui ont peut-etre ete abordes dans le texte perdu du LV, mais 

certainement dans la Vita s. Geraldi: ainsi les circonstances de la conception de Geraud, sa 

sobriete, son souci des pauvres, son degoüt des armes. Trois emprunts bibliques sont d’ailleurs 

identiques dans les deux textes (/$. V, 22, Eccl. X, 16, Sap. V, 21). Le dernier miracle de VP4 

(BHL 3411 4- des. ß) trouve un echo certain dans le recit de 5d, chap. 1 (Montp. fol. 220v°). 

A propos d’un changement de temps spectaculaire lors de la translation des reliques en 972 

(5c, chap. 1: ibid., fol. 218), l’auteur compare ce prodige avec ceux d’Elie (voir Je V, 15), de 

Medard et de Scholastique: pour ces derniers, ses sources sont probablement la Vita s. 

Medardi attribuee ä Venance Fortunat (MGH AA IV/2, p. 71 [28]) et les Vita et miracula 

Benedicti de Gregoire le Grand (Dial. II, 33,3).

- style:

Le style, peu classique, est marque de traits du latin des chretiens; anacoluthes, tournures 

laborieuses, periphrases et pleonasmes trahissent un niveau de culture latine tres inferieur ä 

celui d’Odon de Cluny.

d) discussion critique:

Passe inaper^u aux yeux de ceux qui ont examine le manuscrit de Mantoue, le LVM a 

seulement ete repere par J. Barbet dans la notice inedite de l’IRHT relative au manuscrit de 

Montpellier. Etant donne leur dispositon dans les manuscrits, les textes se sont averes, ä la 

lecture, poser un probleme complexe. En effet, dans le chapitre qui clöt le LVM dans le 

manuscrit de Montpellier (5b), l’eloge du saint, l’indication sommaire des circonstances de la 

vengeance divine envers les ennemis de Geraud (avec allusion explicite au recit du chap. 1 de 

5d) et le recours au temoignage de la tellus Albiensis qui s’en rejouit sont conclus par Quod 

plenius in subposito miraculorum eius patebit libro (Montp. fol. 231). De fait, le court prologue 

au debut du premier chapitre de 5d rappelle la promesse faite in finem libri vite qui consistait a 

quiequid de praesentium eixsdem confessoris miraculorum gestis inibi sumatim contingebatur 

nunc in hoc virtutum eius libro plenius totum propalaretur, quemadmodum scilicet sui dominii 

possessiones sedule tueaturab hostibus (ibid., fol. 220); en outre le recit qui suit s’aeheve par ces 
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mots: Quod ne incredibile uideatur gaudens Albiensis tellus ad multorum profectus sepertultsse 

testatur (ibid., fol. 221v°). II avait donc existe un Liber vitae, precedant le Liber miraculorum, 

et dont nous pouvons etablir qu’il commenijait en 5d, chap. 1.

Ces constatations nous ont amenee a suggerer que le prologue que l’on peut lire dans le ms. 

de Mantoue et qui est absent de celui de Montpellier pourrait bien etre celui du Liber vitae. 

Cette hypothese que nous retenons pour le moment s’appuie sur le fait que l’auteur du 

prologue entend completer le recit d’Odon (voir supra). L’agencement des textes presentes 

dans les manuscrits devrait etre attribue a l’intervention d’un editeur desireux de composer un 

libellus hagiographique, qui n’aurait pas juge utile de reproduire le LV, estimant que celui-ci 

n’apportait pas grand-chose de neuf par rapport ä la Vita odonienne, mais qui en aurait 

recupere le prologue et le dernier chapitre (5b) pour encadrer les miracles qui le suivaient56.

II faut encore remarquer que le LM est precede du recit de la Translatio de Geraud lors de la 

dedicace de la nouvelle eglise en 972 et de miracles s’y rapportant57. On peut supposer qu’un 

certain temps s’est ecoule entre l’expression par l’auteur de son intention d’ecrire un LM et 

l’execution du travail. L’interet pour les miracles de Geraud aurait ete relance par les faits 

prodigieux survenus lors de la consecration de l’eglise, ce qui expliquerait que les chapitres 

relatifs a cet evenement s’intercalent entre la fin du LV et le rappel des intentions premieres de 

l’auteur au debut du LM (5d, chap. 1). L’auteur parait conscient de ne pas avoir mis son projet 

ä execution: en 5c in fine, il dit: dignum ducitur ut ad eins districtam seueritatem in hostes 

ipsius stilum uertamus (Montp. fol. 220); l’ecart temporel entre le LV et le LM se marque aussi 

dans la premiere phrase du prologue du LAfr lam nunc igitur euoluere debitum premisse 

polhcitationis deliberatio satagimus qualiter in finern libri uite beati uiri iam olim spopondimus 

(ibid.).

Pour ce qui conceme l’attribution du LVM, il ne fait aucun doute que l’auteur est un moine 

d’Aurillac, car a plusieurs reprises il utilise le pronom ou l’adjectif de la premiere personne du 

pluriel lorsqu’il parle de ce monastere. On sait aussi qu’il est ne dans une possession de celui-ci 

et qu’il redigea son ceuvre dans la vieillesse (en tout cas le LM). Rien ne permet de supposer 

qu’il aurait ecrit ailleurs qu’ä Aurillac meme. On ne peut pas absolument affirmer que tout le 

LM soit du meme auteur. En effet les trois demiers miracles ne presentent pas d’elements de 

transition soulignant leur enchainement comme les precedents: comme c’est souvent le cas 

pour les recueils de miracles (Sigal 1987, 166), le LM aurait pu etre continue par un autre 

moine avant que lui soient adjoints un prologue et un epilogue, de meme d’ailleurs qu’il le fut 

plus tard (voir texte n° 6). On ne note toutefois pas de difference dans le style. Quant a la date 

de composition, en plus de la reserve que nous venons de formuler, on peut seulement affirmer 

que le LVest posterieur ä la Vita d’Odon, mais, pour les raisons que nous avons avancees plus 

haut, il n’est pas exclu qu’il soit anterieur ä 972, tandis que le LM par contre est certainement 

posterieur.

IV - Conclusion:

Le LVM est un texte interessant a plus d’un titre: il temoigne certainement des realites sociales 

de l’epoque en mettant l’accent sur les chätiments infliges a ceux qui ne respectaient pas les 

possessions de Geraud, c’est-a-dire celles du monastere, qui pätissait alors de multiples 

exactions, comme le rapporte la Chronique des premiers abbes d’Aurillac (edit. Bouange 

1899 II, 456); tres vivant, le LVM fourmille de details sur la vie quotidienne et les mentalites. Il 

fournit egalement des donnees interessantes sur le culte de Geraud qui s’etend vers le nord- 

ouest, dans le Limousin et jusque dans les environs de Tours.

56 Sur le röle des editeurs dc textes hagiographiques, voir Philippart 1977, 73-74.

57 Qu’une oeuvre hagiographique s’elabore en plusieurs etapes n’est pas une chose rare a cette epoque, 

voir Sigal 1987, 173-174.



206 Anne-Marie Bultot-Verleysen

6. Continuatio libri miraculorxm BHL vacat

Bien que ce texte soit de loin posterieur ä la periode couverte par SHG, nous l’avons toutefois 

retenu, parce qu’il est etroitement lie au LVM et qu’il etait jusqu’ici inconnu.

I - Manuscrit:

Montpellier, Bib. Fac. Medecine 142 (voir supra, p. 179) 

coordonnees du texte: fol. 231-232.

II - Edition: en preparation, par nos soins.

III - Examen critique:

a) resultats:

L’auteur est un moine d’Aurillac, qui ecrit apres 1147

b) resume analytique:

L’histoire raconte la guerison miraculeuse d’un habitant d’Aurillac venu au monastere 

d’Obazine pour se faire operer d’une fistule.

c) sources et style:

- on note une reminiscence biblique (Apoc. III, 19) et une citation de la Vita (2c, chap. 2: 

sommorum uisiones non semper sunt inanes)

- style narratif clair et fluide, habile ä evoquer les mouvements de foule.

d) discussion critique:

Le seul element de datation que comporte le texte est la mention de l’abbaye d’Obazine, 

Cisterciensis ordinis allutiam, fondee en 1142 et rattachee ä l’ordre de Citeaux en 114758. II n’y 

a aucune raison pour que ce miracle, rapporte aux moines d’Aurillac par son beneficiaire, ait 

ete ecrit ailleurs qu’a Aurillac meme.

IV - Conclusion:

Ce recit isol£, peut-etre mis par ecrit parce qu’il s’agissait d’une guerison spectaculaire, par la 

description qu’il donne de l’affection et du debut de 1'Operation (le miracle est intervenu avant 

que celle-ci soit achevee) est interessant pour l’histoire de la medecine et de la Chirurgie et pour 

l’histoire de l’abbaye d’Obazine meme.

58 L. H. Cottineau, Repertoire topo-bibliographique des abbayes et prieures, I, Mäcon 1939, col. 185.


