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Sources hagiographiques de la Gaule 

V

Joseph-Claude Poulin

LE DOSSIER DE SAINT GUfiNOLfi DE LANDfiVENNEC 

(Province de Bretagne)*

Winwaloeus

Winwaloeus (fr. Guenole)

f VIe siede1

abbe fondateur de Landevennec (Finistere)

Dossier

1. Hymnus ad vesperum (8 quatrains): BHL vacat

Inc.: Indite Christi confessor / Festa qui nobis gaudia

Des.: Cum nato et coaequali / Sancto Spiritu perenni. Amen.

2. Hymnus ad matutinum (6 strophes): BHL vacat

Inc.: Aurea gemma, floridis / Candescens mire coronis

Des.: Sanctoque simul Spiritu / Viventi per secula. Amen.

3. Hymnus alphabeticus, auct. Clemente: BHL vacat

3a. Praefatio(l chapitre):

Inc.: Incipit praefatio hymni s. W. a collegio Clemente compositi 

Des.: quia brevioribus succinctiores noctibus constituendi sunt sermones.

3b. Pentametri versus (12 vers):

Inc.: Ecce tuo Clemens hymnum construxit honori 

Des.: Cornubiae rector quoque fuit Rivelen.

3c. Hymnus alphabeticus (23 quatrains):

Inc.: Alme, dignanter supplicum / Precibus munda delictum 

Des.: Ne patiamur tartara, / Sed vehamur in gloria. Amen.

* Cet article fait partie de la serie des travaux publies dans le cadre du projet de recherche sur les Sources 

hagiographiques de la Gaule anterieures ä l’an mil (SHG); la tranche precedente consacree ä la Bretagne 

(SHG III) a paru sous la direction de Martin Heinzelmann dans: Manuscrits hagiographiques et tra- 

vail des hagiographes, Sigmaringen 1992, p. 119-160 (Beihefte der Francia, 24). Conformement ä la po- 

litique generale de SHG, les deux autres promoteurs de l’entreprise, Francois Dolbeau et Martin Hein

zelmann, ont relu et commente le manuscrit.

1 Au VIF s. si Ton accepte le Systeme chronologique de Merdrignac 1988, 32. On ne retient plus la 

periode du Vc s. a laquelle s'attachait La Borderie 1905,319; il faut en effet renoncer ä utiliser la men- 

tion de s. Tudual (Vita longiors. Winwaloei II19) pour vieillir la fondation de Landevennec: De Smedt 

1888,231 n. 1 et Louis Duchesne rendant compte (de fa^on anonyme) des travaux de La Borderie sur 

s. Tudual dans: Revue celtique 10 (1889) p. 254. Guillotel 1986,108.
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Inc.: Auctores vero, quibus nostram in istis libellulis supplevimus sententiolam

4. * Vita deperdita-. BHL vacat

5. Vita longior, auct. Gardisten: BHL 8957

5a. * Lettre d’envoi:

5b. Praefatio rythmica(31 vers):

Inc.: Vita brevi(s) studii contexitur ordine sacri

Des.: Rex qui mirificis perfulget splendidus astris. 

5c. Capitula libri primi (22 articles):

BHL vacat

BHL 8957

BHL 8957

Inc.: De inclita Britanniae nobilitate, necnon et de flagitio eius 

Des.: Item de extrema magistri valedicentia.

5d. Capitula libri secundi (29 articles): BHL 8957

Inc.: De (r)egressione eius a praedicto seniore permissa licentia 

Des.: a sanctis angelis in caelum translatae leni susceptione. 

5e. Nota(l chapitre): BHL 8957

Inc.: Britannia insula, de qua stirpis nostri origo olim, ut vulgo refertur, processit 

Des.:siprius sublatusfuero,noneroimmemor vestri,praestante DNJC ... Amen.

5g. Conclusio libri primi vel praefatio libri secundi (1 chapitre): BHL 8957

Inc.: Hactenus in isto libello pauca de plurimis, quae in teneriori quidem aetate pe- 

regerit, signis

Des.: ne fastidium legenti eadem tarn crebro iterando gignere videamur. 

5f. Liber primus (22 chapitres): BHL 8957

Inc.: Postera autem die, post talem allocutionem, egressus est Wingualoeus 

Des.: per quem petitum omnia illis necessaria praestarentur et plurimae virtutes age-

Des.: egrediens a magistro doctor coeperit perspicuus haberi. 

5h. Liber secundus (29 chapitres): BHL 8957

Inc.: De egressione atque transitu eius per pagos Domnonicos

Des.: De eiusdem sancti obitu ... translata sit anima.

rentur, agentes gratias Deo et DNJC... Amen. 

5i. Liber tertius rythmicus: BHL 8958

A. Capitula libri primi (13 articles): BHL vacat

Inc.: De nobilitate Britanniae. 

Des.: De Patricio per somnium viso. 

B. Capitula libri secundi (14 articles): BHL vacat

Inc.: Post ammirabile generis humani commertium

Des.: nisi ille,cuius numquam ab orerecedebat laus,JCquicumPatre ... Amen.

C. Recapitulatio libri primi (13 chapitres):

Inc.: Copia materiam genuit cum germine rerum. 

Des.: Ingenii prae claris nutritore nitentis.

D. Transitio(3 vers):

Inc.: Hactenus in tenero quid fecerit ecce notavi

Des.: Quaeque peregit iam caelebs in corpore versans.

E. Recapitulatio libri secundi (14 chapitres):

BHL 8958

BHL vacat

BHL 8958

Inc.: Postera iamque dies Eoi rutilabat ab ortu 

Des.: Cantica praecelso et dicentes dulcia Christo.

6. Homelia, auct. Gurdisten:

6a. Prologus(l chapitre):

Inc.: Haec autem rescribimus, aut his qui forte 

Des.: compendosius in unum complecti ambiunt virtutes. 

6b. Homelia (12 lectiones):

BHL 8959
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7. Vita et homelia, ab auct. Gardisten denuo edita: BHL 8960

7a. Lettred’envoi(l chapitre):

Inc.: Beatissimo Johanni Aretinensi episcopo sanctorum episcoporum consorti 

Uurdistenus

Des.: ille sanctus ab omnibus vestris valde honorabilis est.

7b. Vita (19 chapitres):

Inc.: Sanctus igitur Uinualoeus a vigesimo et primo aetatis suae anno 

Des.: nisi ille,cuiusnunquamab orerecedebat laus, JC quicumPatre... Amen.

8. Vita brevior (30 chapitres): BHL 8956d

Inc.: Britannia insula de qua stirpis nostre origo olim, ut vulgo refertur, processit 

Des.: cum ymnis et canticis spiritualibus, agentes gratias Deo et DNJC qui cum Patre... 

Amen.

Bibliographie speciale2

Nos de repertoire (classes suivant notre numerotation des textes):

1 = Chevalier 8832; ICL3 7989; Lapidge/Sharpe 1985, n° 827c

2 = Chevalier 1595; ICL 1437; Lapidge/Sharpe 1985, n°827c 

3b = ICL 4219

3c = Chevalier 891; ICL 614; Lapidge/Sharpe 1985, n° 824 et 827 c

5 = Lapidge/Sharpe 1985, n° 827a 

5b = ICL 17407; IC V4 20658

5f,c. 11 = Chevalier 24254; ICL 1903 

5f,c. 16 = Chevalier 18454; ICL 14622 

5h, c. 4 = ICL 11442 

5h, c. 15-16-17 = ICL 8233 

5h, c. 18 = ICL 6798 

5h, c. 19 = ICL 129595

5i = Lapidge/Sharpe 1985, n° 827b 

5iC = ICL 2760

5iD et E = ICL 5814

6 = Lapidge/Sharpe 1985, n° 827d

8 = Lapidge/Sharpe 1985, n° 958

2 Cette bibliographie n’est destinee qu’ä soutenir la discussion qui suit sur le dossier hagiographique an- 

cien de s. Guenole; eile s’ajoute ä la recapitulation bibliographique parue dans: Manuscrits hagiogra- 

phiques (ut p, 167 adn. *), p. 119-126.

3 Dieter Schaller, Ewald Könsgen, Initia carminum latinorum saeculo undecimo antiquiorum. Bi

bliographisches Repertorium für die lateinische Dichtung der Antike und des früheren Mittelalters, 

Göttingen 1977, LXIII-785 p. (= ICL).

4 Hans Walther, Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum. Alphabetisches Ver

zeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen. Göllingen 1959, XIV-l 186 p.; Id., Ergänzun

gen und Berichtigungen zur 1. Aufl. 1959, Göttingen 1969, p. 1187-1378 (Carmina medii aevi posteri

oris latina, I et I-1) (= ICV).

5 Recense comme une piece de 22 vers, alors qu’elle en compte 30; les sections rythmees 120 (36 vers) et I 

21 (7 vers) sont egalement omises, comme si le catalogueur avait oublie de tourner la page 231 de l’edi- 

tion De Smedt 1888. De plus, l’hymne (Orabo mente Dominum) qui termine le chap. 18 n’a pas ete re- 

levee, sans doute parce qu’elle n’a pas ete detachee du texte en prose par De Smedt, contrairement ä ce 

que fit de son cöte La Borderie 1888a, 20.
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Berg 1968

Knut Berg, Studies in Tuscan Twelfth-Century Illumination, Oslo 1968,353 p. 

Brett 1986

Caroline Brett, L’hagiographie de saint Guenole de Landevennec: le temoignage tardif du 

manuscrit de Cardiff, dans: Simon 1986,253-267.

Cassard 1993

Jean-Christophe Cassard, La mise en texte du passe par les hagiographes de Lande

vennec au IX' siede, dans: Bulletin de la Societe archeologique du Finistere 122 (1993) 

p. 361-386.

DeBruyne 1916

Donatien De Bruyne, Notes sur les Vies de saint Guenole et de saint Idunet, dans: Bulle

tin de la Societe archeologique du Finistere 43 (1916) p. 173-183; reaction ä Latouche 

1911.

DeSmedt1888

Charles De Smedt, Vita s. Winwaloei primi abbatis Landevenecensis, auctore Wurdestino, 

nunc primum integre edita, dans: AnalBoll 7 (1888) p. 167-264.

Deuffic 1985

Jean-Luc Deuffic, Les manuscrits de Landevennec, dans: Simon 1985,259-279. 

Deuffic 1986

Id., La production manuscrite des scriptoria bretons (VIIIe-XIe siecles), dans: Simon 1986, 

289-321.

Doble 1962

Gilbert H. Doble, Saint Winwaloe, patron of Gunwalloe, Landevednack and other places, 

dans: The Saints of Cornwall. II - Saints of the Lizard District (ed. D. Attwater), Truro 

1962, p. 59-108 (reimpr. de la 2e ed. 1940).

Dumville 1993

David N. Dumville, The English Element in Tenth-Century Breton Book-Production, 

dans: Britons and Anglo-Saxons in the Early Middle Ages, Londres 1993, n° XIV, inedit de 

14 pages et2pl.

Fawtif.r 1912a

Robert Fawtier, Une redaction inedite de la Vie de saint Guenole, dans: Ecole fran^aise de 

Rome, Melanges d’archeologie et d’histoire 32 (1912) p. 27-44.

Garrison 1957

Edward B. Garrison, Studies in the History of Mediaeval Italian Painting, Florence 

1957-1958, tome III, 325 p. en 4 parties; reimpr. Londres 1993.

Garrison 1960

Id., Studies in the History of Mediaeval Italian Painting, Florence 1960-1962, tome IV, 451 

p. en 4 parties; reimpr. Londres 1993.

Guillotel 1986

Hubert Guillotel, Les origines de Landevennec, dans: Simon 1986, 97-114, avec un ap- 

pendice sur la »Tradition des Vies de saint Guenole«.

Guiriec 1939

Henri Guiriec, Autour du Cartulaire de Landevennec, dans: Bulletin de la Societe archeo

logique du Finistere 66 (1939) p. 3-26.

Jubainville 1886

Henry d’ARBOis de Jubainville, preface ä Rene Le Men et fimile Ernault, Cartulaire de 

Landevennec, dans: Melanges historiques. Choix de documents, Paris 1886, t. V, p. 

535-549; reimpr. par J.-L. Deuffic dans: Britannia Christiana. Serie Bretagne monastique, 

fase. 5/1 (printemps 1985).
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La Borderie 1888a

Arthur de La Borderie, Cartulaire de l’abbaye de Landevenec. Premiere livraison: texte 

du cartulaire, avec notes et variantes, Rennes 1888, XI-218 p.

La Borderie 1889

Id., Le cartulaire de Landevenec, dans: Annales de Bretagne 4 (1888-1889) p. 295-364. 

LARGILLlfeRE 1925

Rene Largilliere, Les saints et l’organisation chretienne primitive dans l’Armorique bre- 

tonne, Rennes 1925, VII-271 p. (nouv. ed. augm. Crozon 1995).

Latouche 1911

Robert Latouche, Melanges d’histoire de Cornouaille (V'-XIe siede), Paris 1911, 

112 p.

Latouche 1959

Id., L’abbaye de Landevenec et la Cornouaille aux IXe et Xe siecles, dans: Moyen Age 65 

(1959) p. 1-26; reimpression abregee dans ses Etudes medievales. Le haut moyen äge. La 

France de l’Ouest. Des Pyrenees aux Alpes, Paris 1966, p. 101-114.

LeJollec 1952

Joseph Le Jollec, Guenole, le saint de Landevennec. Vie, oeuvre, culte, Quimper 1952, 

264 p.

Le Men 1874

Rene Le Men, Sainte Guen Teirbron {Alba Trimammis) et saint Cadvan, dans: Bulletin de 

la Societe archeologique du Finistere 2 (1874-75) p. 104-112.

Merdrignac 1983c

Bernard Merdrignac, L’fineide et les traditions anciennes des Bretons, dans: Etudes cel- 

tiques 20/1 (1983) p. 199-205.

Merdrignac 1988a

Id., Saint Guenole et les monachismes insulaire et continental au haut moyen äge, dans: 

Annales de Bretagne 95/1 (1988) p. 15-40.

Merdrignac 1990

Id., »Les deux portes du paradis«, dans: La Bretagne et l’Europe prehistoriques. Memoire 

en hommage a Pierre-Roland Giot, Rennes 1990, p. 385-392 (Revue archeologique de 

l’Ouest, Supplement n° 2).

Merdrignac 1993

Id., Les Vies de saints bretons durant le haut moyen äge. La culture, les croyances en Breta

gne (VIIe-XIIe siede), Rennes 1993,149 p. (De memoire d’homme: l’histoire). 

Pabst 1994

Bernhard Pabst, Prosimetrum. Tradition und Wandel einer Literaturform zwischen 

Spätantike und Spätmittelalter, Cologne 1994,2 vol. X-l 184 p. (Ordo, IV-1/2 = Diss. Er- 

langen-Nuremberg 1991).

Poulin 1993

Joseph-Claude Poulin, Les relations entre la Bretagne carolingienne et le reste du conti- 

nent d’apres les sources hagiographiques, dans: Voix d’Ouest en Europe, souffles d’Euro- 

pe en Ouest (colloque Angers 1992), Angers 1993, p. 65-81 et 773-774; cet essai aurait du 

tenir compte de Merdrignac 1988a.

Raison du Cleuziou 1960

Jacques Raison du Cleuziou, De quelques sources de la Vie de saint Guenole, dans: So

ciete d’emulation des Cötes-du-Nord. Bulletins et memoires 88 (1960) p. 29-35. 

Raison du Cleuziou 1965

Id., Landevennec et les destinees de la Cornouaille, dans: ibid. 93 (1965) p. 7-26. 

Raison du Cleuziou 1985

Id., La fondation de Landevennec, dans: ibid. 114 (1985) [1986] p. 3-15.
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RamE 1882

Alfred Ram£, Rapport sur le Cartulaire de Landevenec, dans: Bulletin du CTHS. Section 

d’histoire, d’archeologie et de philologie (1882) p. 419-448; paru a part sous le meme titre, 

Paris 1883,32 p.

Simon 1981

Marc Simon, Histoire de Landevennec. 485 ... annee zero?, dans: Pax. Chronique de Lan

devennec, n°25 (janvier 1981)p. 9-17.

Simon 1985

Id. et alü, L’abbaye de Landevennec, de saint Guenole ä nos jours, Rennes 1985,315 p. 

Simon 1985a

Id., La legende doree de saint Guenole, ecrite vers l’an 800 ä Landevennec par le moine Cle

ment, dans: Pax. Chronique de Landevennec n° 42 (1985) p. 1-32; et ä part sous le meme ti

tre, Chäteaulin 1985,32 p.

Simon 1986

Id., ed., Landevennec et le monachisme breton dans le haut moyen äge (colloque de Lan

devennec-1985), Landevennec 1986,335 p.

Simon 1992

Id., Les hagiographes de Landevennec au IX' siede temoins de leur temps, dans: Bretagne 

et pays celtiques. Langues, histoire, civilisation. Melanges offerts ä la memoire de Leon 

Fleuriot (ed. G. Le Menn et J.-Y. Le Moing), St-Brieuc/Rennes 1992, p. 181-192. 

Tanguy 1986

Bernard Tanguy, Les noms de lieux dans le cartulaire de Landevennec, dans: Simon 1986, 

141-153.

Tanguy1988

Id., Grallon, roi de Cornouaille. A la recherche d’un heros populaire, dans: Ar Men 14 

(avril 1988) p. 30-44.

Varin 1983

Amy Lucille Varin, Medieval Texts of the Life of St. Guenole, Cambridge (Mass.) 1983, 

V-166 p. dactyl. (these de doctorat, Harvard University).

1,2 et 3. Hymm s. Winwaloei BHL vacat

I - Manuscrits:

Paris, BNFlat,5610A°°

- datation: ex Xe / in XI' s.: De Smedt 1888,168 // XIes.: Catal. mss latins dates II497; Deuf- 

fic 1985,270-271 // XII' s.« Catal. Paris. II5206

- origine: Landevennec: Dolbeau 1979,211; Catal. mss latins dates VII, p. XXIII et 253 no- 

te’**

coordonnees du texte:

- fol. 76’-78v = textes n° 1,2 et 3. 

contexte:

- Trois hymnes incorporees dans cet ordre ä un dossier hagiographique consacre ä s. Gue

nole; la presentation detaillee de ce manuscrit sera faite ci-apres pour le document n° 5. Une 

main fran^aise a ajoute une notation neumatique aux textes 1,2 et 3c ä la fin du XIe siede7.

6 Ce catalogue indique par erreur la presence de quatre hymnes au lieu de trois.

7 Michel Huglo, Le domaine de la notation bretonne, dans: Acta musicologica 35 (1963) p. 58; article 

repris sous le meme titre, avec de legers complements dans: Britannia Christiana. Serie Bibliotheque li- 

turgique bretonne, fase. 1 (printemps 1981)p. 18.
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Quimper, BM 1600

- datation: XIe s. (peu apres 1047): A. Molinier, Catal. gen. mss bibl. publ. XXII 433; 

Simon 1985,25 // entre 1047 et 1057: Catal. mss latins dates VII253

- origine: Landevennec: Catal. mss latins dates VII253 

coordonnees du texte:

- fol. 126v-130 = textes n° 1,2 et 3 

contexte:

- Trois hymnes incorporees dans cet ordre a un imposant dossier hagiographique consacre ä 

s. Guenole; la presentation detaillee de ce manuscrit sera faite ci-apres pour le document n° 

5. Les trois hymnes sont depourvues de notation musicale (La Borderie 1888a, 194). 

Des copies modernes derivees de ce manuscrit sont aussi conservees ä la BNF; elles con- 

tiennent les memes textes dans le meme ordre et dans le meme contexte: BNF lat. 9746 

(suppl. latin 2012)°° (XVI's.), fol. 59-63; BNF NAL 230300, fol. 214-220 (copie de Rene Le 

Men 11880).

II - fiditions:

a) edition de reference: De Smedt 1888,261-264 d’apres les mss Paris, BNF lat. 5610A et lat. 

9746.

b) autres editions: La Borderie 1888a, 120-128 et 194-195, d’apres les mss Quimper BM 16 

et Paris, BNF lat. 5610A. Cet editeur connait le temoin BNF lat. 9746, mais il n’en a rien 

tire pour ces trois hymnes; ses lectures sont moins assurees que celles de De Smedt. // 

Dreves, Analecta hymnica XXIII (1896) p. 297-299 d’apres le ms. BNF lat. 5610A.

ßditions partielles: Arthur de La Borderie, art. Clement, dans: Biographie bretonne (dir. P. 

Levot), Vannes/Paris 1852 (reimpr. Geneve 1971), p. 353-354 d’apres le ms. Quimper BM 

16 = textes n° 3a, 3b (8 vers) et 3c (strophes A, B, D, K, R et X). // Rame 1882,424 d’apres le 

ms. Paris BNF lat. 5610A = texte n° 3b.

Traductions: n° 1 = Le Jollec 1952,243-244 // nos 3b et 3c = Le Jollec 1952, 60-62; M. Si

mon, Hymne ä saint Guenole (IX' s.), dans: Pax. Chronique de Landevennec n° 26 (avril 

1981) p. 46—48; Id. 1985,31-33.

III - Examen critique:

a) resultats:

La troisieme hymne fut composee par le moine Clement de Landevennec entre 857 et 884, 

plutöt vers le debut de cette periode. Les deux premieres (nos 1 et 2) lui sont parfois attribuees; 

elles pourraient en tout cas sortir du meme milieu.

b) resume analytique:

N° 1: eloge des vertus du saint en termes generaux, sans valeur biographique. 

N°2: eloge des merites du saint a partir du moment de la fondation de Landevennec. 

N°3: ä l’epoque oü Salomon regnait sur la Bretagne et Rivelen dirigeait la Cornouaille, le 

moine Clement a compose sur l’ordre de son abbe Aelam une hymne ä teneur biographique: 

origines bretonnes du saint, formation, vertus, fondation de Landevennec, miracies princi- 

paux.

c) sources:

Ces textes ne contiennent aucune indication de source. Les hymnes 2 et 3 presentent plusieurs 

points de contact formels, mais la cause en est difficile ä discerner: parce qu’elles prennent ap- 

pui sur les memes traditions, parce qu’elles dependent l’une de l’autre, ou parce qu’elles sont 

I’oeuvre d’un meme poete? On s’est demande si Clement a frequente des Oeuvres grecques (en 

traduction?) oü il aurait puise le mot cleptis (texte 3c, Strophe T) (Kerlouägan 1981,195).
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d) discussion critique:

Les temoins disponibles refletent une transmission legerement degradee; les copistes ont en 

effet introduit des modifications ou reproduit des alterations qui affectent la lettre initiale de 

certaines strophes du poeme alphabetique: cf. les strophes H, K, X et Y.

Depuis le XVIIIC s. au moins*, il a ete d’usage d’etendre aux deux premieres hymnes la pa- 

ternite de Clement qui n’est certaine que pour la troisieme; ainsi Font repete Dreves, Szöverf- 

fy, Norberg8 9 et le catalogue de Schaller / Könsgen (ICL). Sans davantage de preuves, Duine 

1918,287 n. 1 les a au contraire attribuees ä Gurdisten, peut-etre parce qu’elles sont enclavees 

dans un dossier sorti ä coup sür de sa plume et qu’elles ne circulent qu’avec lui. Dans la troi

sieme hymne, Clement s’identifie nommement dans la pref ace (3a) et dans \espenta metri ver

sus (3b); l’hymne qui suit (3c) doit etre aussi de lui, car le moine Gurdisten en eite deux vers en 

les lui attribuant quelques annees plus tard (cf. le bilan des sources du texte n° 5).

Les deux premieres hymnes sont liees, car le titre de la deuxieme suppose la presence de la pre

miere. La deuxieme et la troisieme presentent des points de rapprochement quant au sens (pour le 

contenu narratif) et le choix de certains vocables: binos/bini, lympham. Ces deux ceuvres parais- 

sent liees, mais il est difficile de dire dans quel sens fonctionne la relation et il en faudrait davanta

ge pour garantir Fidentite d’auteur. La deuxieme s’adresse au saint ä la premiere personne, alors 

que la troisieme en parle a la troisieme personne. Leur finalite liturgique ressort clairement de 

leurs titres: les deux premieres sont destinees a Foffice de Vepres et de Matines respectivement, la 

troisieme apres Matines depuis les calendes de novembre jusqu’a Piques10.

Ces hymnes temoignent d’une ambition litteraire certaine.

- La premiere emprunte la forme d’une hymne ambrosienne (8 quatrains de vers octosylla- 

biques) au Service d’un panegyrique tres general.

- La deuxieme est un septenaire trochaique rythmique pour lequel l’auteur a abandonne la 

structure originale qui reclame un proparoxyton ä la fin de chaque vers; conformement a la 

maniere irlandaise, il aplutöt choisi d’accorder lapriorite au nombre de syllabes11.

- La troisieme - celle de Clement - s’astreint a raconter la vie du saint par un chant abecedai- 

re, comme Fa remarque le premier De Bruyne, 1916,173-17412 13. Ce type d’hymne, applique ä 

la louange d’un saint, a la faveur des milieux irlandais depuis le milieu du Vc s.; transporte par 

eux sur le continent au VIP s., il s’est repandu gräce au mouvement d’essor culturel carolingi- 

en. Sa presence ä Landevennec au milieu du IXe s. pourrait donc s’expliquer soit par une influ- 

ence insulaire directe, soit par la reception d’usages continentaux a la pointe de la Bretagne ar- 

moricaine15.

Une particularite de vocabulaire a attire Fattention des chercheurs: ogae ptalmxm (soit au- 

ca + un neologisme) dans le texte 3c, Strophe S. Dag Norberg y voit une expression de la vita- 

8 Histoire litteraire de la France, Paris 1738, t. IV, p. 250.

9 Dreves, Analecta hymnica XXIII300; Szöv£rffy, Die Annalen (ut adn. 12) p. 254; Norberg, Intro- 

duction (ut adn. 11) p. 126 et 129.

10 Sur la place de s. Guenole aux origines de Fhistoire des offices rimes: Ewald Jammers, Die Antipho

nen der rheinischen Reimoffizien, dans: Ephemerides liturgicae 44 (1930) p. 362.

11D. Norberg, Introduction a l’etude de la versification latine medievale, Stockholm 1958, p. 126 et 

129.

12 J. Szöv£rffy, Die Annalen der lateinischen Hymnendichtung. Ein Handbuch. I - Die lateinischen 

Hymnen bis zum Ende des 11. Jahrhunderts, Berlin 1964, p. 254-255.

13 Dag Norberg, Le debut de Fhymnologie latine en Fhonneur des saints, dans: Au seuil du moyen äge. 

ftudes linguistiques, metriques et litteraires publiees par ses collegues et eleves ä Foccasion de son 65e 

anniversaire, Padoue 1974, p. 151-159 (article d'abord paru en 1967); ID., Une hymne de type irlan

dais en Italie, dans: Paradoxos politeia. Studi patristici in onore di Giuseppe Lazzati (ed. R. Cantala- 

messa & L.F. Pizzolato), Milan 1979, p. 353.
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lite du latin medieval, une intrusion de latin vivant dans le latin scolaire14 15 16. Mais dans le contex- 

te, il s’agit de l’oeil d’une fillette et non de l’oeil d’une oie, comme l’a repete Norberg ä la suite 

de Duine 1918,264.

La datation de l’hymne alphabetique est rendue possible par l’identification de personna- 

ges mentionnes en 3b: Salomon s’est trouve ä la tete de la Bretagne de 857 ä 874; un comte Ri- 

velen parait dans le Cartulaire de Redon en 868 et 871 (Oheix 1912,15-16, n.2). Le terminus 

ante quem pourrait meme etre ramene en 867, si l’on accepte l’hypothese de Guillotel 1986, 

104 selon laquelle le comte Rivelen fut alors transfere du comte du Cornouaille ä celui de 

V annes avant le 24 fevrier 867. Clement fait peut-etre une allusion a l’agitation de ja inquietan- 

te des Normands, quand il invoque l’intercession de Guenole pour repousser les cursus genti- 

lium (texte n° 3c, Strophe X; Simon 1992,191).

Conclusion:

Le miracle de guerison d’une rage de dents (texte 3c, Strophe U) a inspire le redacteur de la 

charte 30 du Cartulaire de Landevennec; il s’en est servi pour expliquer une legende topogra- 

phique (Latouche 1911,60;Tanguy 1986,149).

Il nous parait hasardeux d’attribuer ä Gurdisten les hymnes d’un autre office de s. Guenole 

pour les motifs invoques par son editeur Guido Maria Dreves, Analecta hymnica XVIII 

262-263, d’apres un breviaire manuscrit de Quimper du XVe s. ’5:

- s’il est vrai qu’un office accompagne souvent une vita, Gurdisten y a dejä pourvu par ail- 

leurs dans le dossier qui circule sous son nom;

- les vagues ressemblances stylistiques avec les oeuvres assurees de Gurdisten peuvent aussi 

bien s’expliquer par le fait qu’un versificateur posterieur a connu les ecrits de Gurdisten et 

s’en est inspire;

- enfin, de l’ensemble edite par Dreves, seule l’antienne des premieres Vepres se lit dans le 

ms. BNF lat. 561OA’6; et encore y est-elle munie d’un Amen final et tracee d’une main dif

ferente de celle du copiste du reste du dossier de Guenole. C’est ce meme copiste posterieur 

qui a pris l’initiative de conclure Vhomilia par les mots: Explicit vita gloriosisimi (sic) Uui- 

nualoei abatis (sic).

4. * Vita deperdita s. Winwaloei BHL vacat

Parmi les sources d’information que Gurdisten dit avoir utilisees pour la composition de sa 

vita longior (texte n° 5), il en identifie une des le premier vers de sa premiere preface (5b) com

me une »vita brevi(s)«. Contrairement a ce qu’ont pense beaucoup de chercheurs jusqu’a pre

sent, ce texte ne peut pas etre la Vita brevior traitee ci-apres sous le n°8. A la rigueur, on pour

rait penser que Gurdisten fait allusion a l’hymne biographique de Clement (3c), dont il eite 

d’ailleurs deux vers en 19; mais comme il qualifie plutöt cette oeuvre d’hymnus et de laus me- 

trica, il reste fort possible que Gurdisten ait aussi connu une Vie courte en prose, bientöt sup- 

14 D. Norberg, Latin scolaire et latin vivant, dans: Bulletin Du Cange, ALMA 40 (1975-76) [1977] p. 

55-56 et 63.

15 Dreves renvoie a un manuscrit de l’Escorial (P.III.13) pour lequel un catalogue du debut du si&le a 

signale une origine parisienne: Guillermo Antolin, Catalogo de los Codices latinos de la Real Biblio- 

teca del Escorial. II-(L.I.2-R.III.23), Madrid 1913, p. 333.

16 Ce chant de six octosyllabes y est muni de neumes; il a aussi ete edite d’apres ce manuscrit par Ram£ 

1882,436 et Duine 1922,260.
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plantee par son oeuvre surabondante, et ensuite disparue. Latouche 1911, 22 croit aussi ä 

l’existence d’une Vie perdue et l’attribue ä Clement, ce qui ne s’impose pas absolument. Que 

cette vita deperdita ait contenu des brittonismes qui ont influence le style de Gurdisten 

(Merdrignac 1985,35) demeure une hypothese passablement gratuite17.

5. Vitalongiors. Winwaloei BHL 8957

I - Manuscrits:

Paris, BNF lat. 5610A00

- datation: cf. texte n° 1; les fol. 9-20 sont du XIle s. selon Catal. mss latins dates II 497; du 

XIIIC s. d’apres De Smedt 1888,168

- origine: cf. texte n° 1

- provenances: ce manuscrit n’a peut-etre pas quitte Landevennec avant les XII*7XIIIe s., 

epoque oü furent remplaces les fol. 9 ä 20 (un quaternion et un binion). II passa peut-etre par 

Chäteau-du-Loir (Sarthe) oü fut bätie vers 1030 une eglise castrale dediee a s. Guenole, trans- 

formee en prieure de Marmoutier en 1067-6818; a la fin du manuscrit fut reliee apres coup la 

transcription d’un acte de 1259 relatif ä ce prieure. Guillotel 1986, lila emis l’hypothese 

d’un deplacement du manuscrit entraine par le pillage de l’abbaye de Landevennec peu avant 

1389; mais les trois hymnes dejä examinees (nos 1,2 et 3c) ont re$u des la fin du XIe s. une not- 

ation musicale tracee par une main fran^aise. Au XIV« s., ce manuscrit a appartenu ä la biblio

theque du chapitre de la cathedrale de Paris19. Puis il a fait partie de la bibliotheque des Orato- 

riens de Paris, comme en temoigne une lettre de Pasquier Quesnel au bollandiste Papebroch 

en 168020, oü il eite le colophon et Fincipit en vers elegiaques typiques de ce manuscrit. II 

serait ensuite entre ä la bibliotheque du roi vers 1740 (Rame 1882,437).

coordonnees du texte:

- fol. 1 = colophon»Lambertuslaicusequidemmescriberefecit...«21

- fol. lv-76v = texte n°5 

contexte:

- Apographe de la partie hagiographique du cartulaire de Landevennec. Apres le colophon 

du fol. 1, les textes se succedent dans l’ordre suivant: 5,1,2,3,6 et un chant de 6 octosylla- 

bes, deja traite. Descriptions detaillees de ce ms. par De Smedt 1888, 167-170 et Deuffic 

1986, n° 79. La table des matieres du livre II en prose est placee au milieu de l’ceuvre, en tete 

du second livre. Les chap. II2 a II4 ont ete divises apres coup en huit lefons pour la lecture 

ä l’office pendant l’octave de la fete du saint (De Smedt 1888,213).

Au livre III, la table des chapitres de la recapitulation en vers du second livre est placee en 

tete de ce livre. Il est inexact de pretendre, comme le fait La Borderie 1888a, 193, que les 

trois vers de la transitio (5iD) manquent dans ce manuscrit; mais il est vrai que le vers 7-est 

absent au premier chapitre de 5iE.

17 II faudrait appliquer ä l’hagiographie bretonne du haut moyen äge des etudes minutieuses comme cel- 

les de Jean-Michel Picard, Les celticismes des hagiographes irlandais du VIIIe siede, dans: fitudes 

celtiques 29 (1992) p. 355-373. Id., Sur l’ordre des mots dans la prose latine des hagiographes irlandais 

du VIF siede, dans: Melanges Francois Kerlouegan (ed. D. Conso et alii), Paris 1994, p. 483-500 

(Annales litteraires de PUniversite de Besan^on, 515).

18 Guy Oury, Saint Guingalois de Chäteau-du-Loir. Du monasterecanonial au prieurede Marmoutier, 

dans: Province du Maine 94 (1992) p. 280.

19 Catal. mss latins dates II497.

20 Joseph A.G. Tans, Pasquier Quesnel et les Pays-Bas. Correspondance, publiee avec introduction et 

annotations, Groningue 1960, p. 10—11 et sa recension par B. de Gaiffier, dans: AnalBoll 82 (1964) 

p.480.

21 Benedictins du Bouveret, Colophons de manuscrits occidentaux, des origines au XVIe siede. IV - 

Colophons signes L-0, Fribourg (Suisse) 1976, p. 5, n° 12170.
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Reliee ä la fin de ce manuscrit se trouve une note de l’abbe Jean Lebeuf (f1760) editee par 

Rame 1882,437-438. II y attire l’attention sur le fait que le verbe noctumare (en II23) a ete 

preleve pour la reedition du Glossaire de Du Cange preparee par Dom Carpentier etalii. 11 

est exact que les Mauristes ont tire de notre texte une attestation de ce verbe, mais ils ne l’ont 

pas puise dans ce manuscrit (fol. 58); en effet, ils renvoient ä un folio 95 des Actes de s. Gue

nole22, ce qui ne peut convenir qu’au ms. de Quimper, et non pas au ms. BNF lat. 9746, fol. 

43 (bien que le mot y soit souligne de rouge), contrairement ä ce que dit Ram£ 1882, 438 

n. 1.

Fac-similes dans le catalogue d’exposition Landevennec: aux origines de la Bretagne, Da- 

oulas 1985: fol. 3 (nota et 11) a la p. 69 // fol. 53 (II13-14, contenant la copie figuree du mono- 

gramme de Louis le Pieux) ä la p. 68. De plus, chez Tanguy 1988,44: fol. 52v-53 (II13-14). 

Quimper, BM 1600

- datation et origine: cf. texte n° 1

coordonnees du texte:

- fol. 3-126v = texte n° 5; parsuite d’une erreur de pagination, il n’y apas de feuillet n° 12. 

contexte:

- La meilleure analyse codicologique de ce ms. est due ä deJubainville 188623. Ce ms. de 164 

feuillets est connu sous le nom de Cartulaire de Landevennec, bien que la transcription des 

actes n’occupe finalement que les folios 141 ä 164v; pratiquement tout ce qui precede consti- 

tue un dossier hagiographique sur s. Guenole24. Les documents se succedent dans l’ordre sui- 

vant: un miracledes. Guenole copie ä la fin duXII's. (BHL 8966), les textes nos5,1,2,3,6 et 

une Vie anonyme de s. Ethbin/Idunet (BHL 2621). Entre ces deux blocs, une liste des abbes 

de Landevennec jusqu’au milieu du XIe s., de la meme main que le cartulaire; ä la toute fin, en 

addition de peu posterieure, une liste des comtes de Cornouaille jusqu’ä Hovel (1058-1084).

La main qui a copie la partie hagiographique est differente de celle qui a fait le meme tra- 

vail dans le ms. BNF lat. 5610A25. Ce manuscrit atteste l’effacement, au milieu du XIe s., des 

caracteristiques insulaires de l’art du livre breton Continental (Dumville 1993,3). La table 

des chapitres du livre II en prose est placee immediatement ä la suite de celle du livre I; de 

plus, le titre de chaque chapitre est repete en capitales devant le texte du chapitre afferent. 

Ce manuscrit a perdu ses feuillets 74 ä 88 incl. (chap. II 5 a II16) apres que Dom Lobineau 

les ait utilises pour son Histoire de Bretagne parue en 1707, car il en a tire des extraits (tome 

II, col. 25-26); cette lacune peut etre comblee par le ms. BNF lat. 5610A (comme le fit La 

Borderie 1888a). Apres le folio 147, deux autres feuillets manquent; ce deficit affectait 

deja le texte du cartulaire quand fut effectuee la copie du XVIe s. contenue dans le ms. BNF 

lat. 9746 (La Borderie 1888a, 200-201; Deuffic 1985,274). Les chapitres II 3 et II 4 ont 

ete decoupes apres coup en huit le^ons pour la lecture a l’office. En II 3 (fol. 69), le scribe 

semble avoir hesite entre une forme longue (comme Cornugalltae, pour laquelle il a reserve 

l’espace necessaire) et une forme breve (Cornubie), finalement inscrite et suivie d’un trait 

ondule pour combler l’espace inutilise (cf. references dans la liste des fac-similes).

Au livre III en vers, les deux tables des chapitres sont regroupees en tete du texte. Copie 

defectueuse en 5iC, chap. 2: les vers 3 et 4 ont perdu leurs derniers mots respectifs, comme si

22 Edition de Paris 1733, tome IV in-folio, col. 1197.

23 De Jubainville a eu la chance d’examiner sur place le ms. de Quimper: Rapport sur une mission 

scientifique en Bretagne, dans: Archives des missions scientifiques et litteraires, 3e s., 1 (1873) p. 

525-534. Sa description a ete tres largement transcrite ou demarquee par Henri Leclercq, art. Lan

devennec, dans: DACL VIII-1 (1928) col. 1238-1243. La communication de ce manuscrit nous a ete 

refusee a la Bibliotheque municipale de Quimper le 23 mai 1992.

24 Deuffic 1986, n° 98; H. Guillotel, Cartulaires bretons medievaux, dans: Les cartulaires (table-ron- 

de Paris -1991) (ed. O. Guyotjeannin etalii), Paris 1993, p. 333 et 336.

25 Catal. mss latins dates VII253 note
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le scribe n’avait pas pu ou pas su les lire sur son exemplaire de depart - par suite de gratta- 

ges? Cette lacune peut etre comblee gräce au ms. BNF lat. 5610A.

Ce manuscrit a ete consulte ä Landevennec au XVIIe s. par le jesuite Jacques Bernard, qui 

en tire un abrege reformule ä sa fa§on et expedie aux Bollandistes (Rame 1882, 426-428); 

son remaniement, encore ampute, fut malencontreusement imprime par Henschen dans les 

Acta Sanctorum (BHL 8964).

Ce manuscrit contient plusieurs pages decorees (notamment aux fol. 3 et 9) et lettres 

ornees qui ont ete reproduites d’innombrables fois, surtout ä partir des planches d’un al- 

bum publie par la Societe archeologique du Finistere: Cartulaire de Landevennec. Plan

ches, Rennes 1886,7 pl. (fol. 2¥, 3,9,61’, 73v, 141158). Nous nous contentons de renvoyer 

ici aux fac-similes les plus representatifs, les plus lisibles et les plus accessibles.

archeologique du CTHS (1883) face ä p. 56; Catal. d’expo., loc. cit., p. 106; P.-R. 

Giot, Premiers Bretons (ut supra), p. 36; Simon 1985,35; Simon 1985a, 21; Si

mon 1986, entrep. 128 et 129, pl. 8; Tanguy 1988,32; Merdrignac 1993, pl. [2]

/o/io chapitre reference

2’ crucifixion Catal. d’expo., Landevennec: aux origines de la Bretagne, Daoulas 1985, p. 106; 

J.-L. Deuffic, Le cartulaire de Landevennec, dans: ßritannia Christiana, Serie 

Bretagne monastique, fase. 5/2 (printemps 1985) p. 3; Merdrignac 1993, pl. [3]

3 praef. rythm. Pierre-Roland Giot etalii. Les premiers Bretons. La Bretagne du Ve siede a l’an 

mil, Chäteaulin 1982, p. 36; Simon 1985a, 21; Tanguy 1988, 30; Merdrignac 

1993, pl. [3]

7 II capitula 17 Catal. d’expo., loc. cit., p. 106

Catal. mss latins dates VII, Album de planches, pl. XVII8 nota

8’ nota Tanguy 1988,32

9 11 A. Ram£, Communication relative au Cartulaire de Landevennec, dans: Bulletin

14 13 Simon 1985a, 20

69 II3 (hesitation du scribe sur le mot Cornubie) M. Simon, Echos d’histoire bretonne 

ä Landevennec au IXe siede, dans: Pax. Chronique de Landevennec 48 (octobre 

1986) p. 108; Simon 1992,184 (indique le fol. XX par erreur)

73’ II5 J.-L. Deuffic, fitudes et documents sur l’histoire religieuse de la Bretagne, dans: 

Britannia Christiana, Serie Bibliotheque liturgique bretonne, fase. 2 (1982), p. 

24; Deuffic 1985,275; Simon 1985,275

89’ 1117 Merdrignac 1993, pl. [3]

Paris, BNF lat. 9746 (suppl. lat. 2012)°°

- datation: copie du XVI'sjRam^ 1882,420

- provenance: St-Germain-des-Pres: Rame loc. cit. 

coordonnees du texte:

- fol. 2-59 = texte n° 5

contexte:

- Cette mediocre copie sur papier du Cartulaire de Landevennec contient le meme dossier de 

s. Guenole que le ms. de Quimper, dont eile depend plus directement que ne l’a cru Brett

1986,267. En effet, les tables des chapitres du livre III en vers sont disposees comme dans le 

manuscrit de Quimper; qui plus est, ce temoin reproduit le meme defaut que le manuscrit 

de Quimper en 5iC, chap. 2. Ram£ 1882, 420 lui suppose au moins un intermediaire de 

1436, sans doute sur la foi d’une mention ajoutee a la fin de l’acte 39 du cartulaire, au fol. 76’, 

mais absente du ms. de Quimper: Anno Domini millessimo (sic )CCCC.XXX.VI (La 

Borderie 1888a, 204). Ce temoin possede en propre au fol. 68v, immediatement apres la 

Vita s. Ethbini, un miracle de s. Guenole (BHL 8967). De Smedt 1888 a omis d’indiquer en 

note que ce ms. donne un titre au chap. II21: Item de ipsius regis subiectione.
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De ce manuscrit semble deriver une copie partielle du XVIIe s.: Paris, BNF fr. 22321 

(Blancs-Manteaux 38)°°, pages 883-889, qui contient les textes 5b et 5f, chap. 1 ä 7 (De 

Smedt 1888,171; Brett 1986,257 et 267).

Cardiff, South Glamorgan Central Library 1.381

- datation: med XIIe s.: Doble 1962, 65 n.12 // premiere moitie XIII' s.: Brett 1986, 254 

d’apres Neil R. Ker, Medieval Mss. in British Libraries. II-Abbotsford-Keele, Oxford 1977, 

p. 348-349

- provenance: St-Martin de Douvres, prieure de Christ Church, Cantorbery, oü il apparait 

dans le cataiogue compile en 1389 par John Whytefeld26 (Brett 1986 et Ker, ut supra). Un 

moment considere comme perdu27, ce manuscrit a ete retrouve dans la bibliotheque privee de 

Sir G.O. Wombwell et achete en 1924 par la Bibliotheque publique de Cardiff, 

coordonnees du texte:

- fol. 7-78 = texte n° 5a ä 5h incl. (livres I et II seulement) 

contexte:

- Ce petit in-quarto de 175 feuillets constitue un recueil factice probablement assemble par 

l’antiquaire Robert Cotton au plus tard en 1601; description codicologique detaillee par 

Brett 1986,253-255. Le texte n° 5 en prose fait partie d’un dossier de trois documents con- 

sacres ä s. Guenole aux fol. i—80v: BHL 8962 (vita en 17 lectures) + BHL 8957 (notre n° 5 en 

prose) + BHL 8959 (notre n° 6). 11 est le seul temoin connu ä conserver ces trois textes en- 

semble. D’apres l’analyse menee par Brett 1986, 267 (stemma), il semble appartenir ä un 

rameau anglais de la tradition de l’oeuvre de Gurdisten.

Angers, BM 807 (723)00

- datation: XIIe s.: Van der Straeten, Mss hagiogr. Angers (1982), p. 265.

- provenance: abbaye St-Serge d’Angers: Van der Straeten, ibid. 

coordonnees du texte:

- fol. 115V-130v = extraits suivants du texte n° 5:5b, 5f jusqu’ä 122 ex (»O Christo socii mihi 

quoque carissimi, pergite«), puis il saute directement ä 5h, II28 ex, ä partir de »Pacem quam 

Salvator regrediens ad Patrem commendat discipulos habere« jusqu’ä la fin du livre II.

contexte:

- Recueil de Vies de saints dont la grande majorite ont leur fete entre le 1er fevrier et le 25 

mars. Cette transcription partielle de la Vie de Guenole (par plusieurs mains) a certaine- 

ment ete etablie ä partir de la vita longior, car eile possede des passages qui manquent aux 

divers abreges; eile a notamment supprime tous les developpements relatifs ä la fondation 

de Landevennec (Guillotel 1986, 111). La Iettrine initiale est particulierement ornee 

pour Guenole et quatre autres saints (Amand, Vaast, Alexis et Lezin) honores dans ce ma

nuscrit, ce qui suggere une origine nordique pour cet abrege de la Vie de Guenole.

Conclusion sur les manuscrits de la vita longior:

Une collation des manuscrits analyses ci-dessus semble montrer qu’ils appartiennent ä des 

rameaux voisins, mais differents, de la tradition manuscrite de la Vita longior. Brett 1986, 

267. A ces manuscrits, il faut ajouter les temoins qui seront presentes pour les textes n° 7 et 8;

26 Cataiogue edite par Montague R. James, The Ancient Libraries of Canterbury and Dover. The Cata- 

logues of the Libraries of Christ Church Priory and St. Augustine’s Abbey at Canterbury, and of St. 

Martin’s Priory at Dover, Cambridge 1903, p. 421.

27 Paul Grosjean dans: AnalBoll 49 (1931) p. 201. S.C. Lomas, The Manuscripts of Sir George O. 

Wombwell, Bart., at Newburgh Priory [Yorkshire], dans: Report on Manuscripts in various Collec- 

tions. Il-The Manuscripts of Sir George Wombwell... (ed. W.D. Macray etalii), Londres 1903,p. 

24-25.



180 Joseph-Claude Poulin

ces derniers peuvent en effet servir a l’etablissement de certaines parties du texte de la Vie lon- 

gue de Gurdisten, pour des raisons qui seront expliquees plus bas.

Un ms. apparemment perdu a ete utilise par l’archeveque d’Armagh James Usher (Usseri- 

us) qui en eite deux extraits tires d’un manuscrit de la Bibliotheca Cottoniana28; mais il ne 

s’agit pas d’un temoin de la longior (n° 5), ni meme de la brevior (n° 8), car on y fait mourir le 

saint au monastere de Taurac. 11 ne fallait donc pas l’utiliser comme un temoin fiable de la vita 

longior, comme le pensait La Borderie 1888a, 182-183. Le livre III (metrique) de cette vita 

longior n’a circule a notre connaissance qu’en compagnie des deux premiers livres, et encore, 

dans les seuls trois premiers manuscrits presentes ci-dessus.

II-£ditions:

a) edition de reference: De Smedt 1888, 172-261 d’apres quatre mss pour les livres I et II, 

d’apres les seuls premier et troisieme des mss suivants pour le livre III: Paris, BNF lat. 5610A 

(ms. de base); London, BL Cotton Otho D.VIII; Paris, BNF lat. 9746 et fr. 22321. Induit en 

erreur par ses idees sur le classement relatif des textes, l’editeur a parfois accorde a tort sa 

preference ä des le^ons du ms. Cotton contre les trois autres temoins, par exemple ä deux re- 

prises en II11. C’est ce qui expliquesa meprise la plus grave: l’impression en grands caracteres 

de la seconde moitie de II22, de »Consuetudo autem erat...«jusqu’a la fin du chapitre. Cette 

section se lit uniquement dans le ms. cottonien et n’appartient en aucune fa^on ä Fceuvre de 

Gurdisten. Pour lire adequatement cette derniere, il ne faut pas tenir compte de la distinction 

creee par l’editeur ä l’aide de variations typographiques qui signalent une conception certai- 

nement erronee des rapports entre deux etats du texte. (Cf. infra la discussion critique du tex

te n° 8).

L’editeur n’a effectue aucune identification des sources, meme pas les citations explicites. La 

Borderie 1888a, 183 et 1889,309-310 n. 3 conteste la lecture Nomniae (= Domnoniae) en 12; il 

propose plutöt nomine, ce qui s’accorde avec le passage correspondant du livre III.12, vers 8.

b) autres editions: La Borderie 1888a, 1-119 et 181-194 d’apres trois manuscrits: Quimper, 

BM 16 (ms. de base)29; Paris, BNF lat. 5610A et lat. 9746. Cette edition a paru simultanement 

a celle de De Smedt, mais de fa$on independante. Ses lectures sont moins süres, mais eile pos- 

sede certaines qualites notables: une bonne partie des citations bibliques ont ete identifiees (p. 

213-214), des passages metriques ont ete imprimes sous forme de vers et non ä la suite dans le 

texte, la foliotation du ms. de Quimper (ou de Paris) est clairement indiquee, la table des cha- 

pitres du livre II est imprimee a sa place, c’est-a-dire directement ä la suite des capitula du liv

re I. Pour le livre III, contrairement ä l’usage, La Borderie numerote a la suite (de 1 ä 27) les 

chapitres des deux parties de la recapitulation.

Plusieurs editions partielles ont ete omises dans BHL. (Nous ne relevons pas ici les editions 

separees du seul diplöme de Louis le Pieux).

- 5b = Simon 1981,16 d’apres les editions de De Smedt et de La Borderie;

- 5e, 5f (chap. 1 et 11), 5g (praef., chap. 15,19, 20,21) = Rame 1882, 444-448 d’apres le ms. 

BNF lat. 561OA;

- 5e et 5g = A. de La Borderie, art. Gurdestin, dans: Biographie bretonne (dir. P. Levot), 

Vannes 1852 (reimpr. Geneve 1971), tome I, p. 882 d’apres le ms. de Quimper;

- 5f (chap. 2) = Le Men 1874,106 n. 1 d’apres le ms. de Quimper.

28 J. Usher, Britannicarum ecclesiarum antiquitates, Londres 16872,1.1, p. 225-226 et 248; Ram£ 1882, 

438.

29 Sauf pour le segment II5 ä II16, oü le ms. BNF lat. 5610A a permis de suppleer une lacune du ms. de 

Quimper. Corrections conjecturales aux onze premiers vers de II15 proposees par Jules Lair, Note 

additionnelle ä ses Conjectures sur les chapitres XVIII et XIX du livre II de VHistoria ecclesiastica de 

Gregoire de Tours, dans: Annuaire-bulletin de la Societe de Thistoire de France 35 (1898) p. 298-300.
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Seuls deux editeurs du XVIIIC s., Dom Lobineau, et a sa suite Dom Morice, ont imprime un 

dessin representant la copie figuree du monogramme de Louis le Pieux tracee dans la vita lon- 

giorll 13.

Traductions: L’important prologue metrique du premier livre (5b) a suscite plusieurs tentati- 

ves de traduction: LaBorderie 1889,299-300; LeJollec 1952,8-9; Simon 1981,17.

III-Examen critique:

a) resultats:

Redaction par le moine Gurdisten de Landevennec entre 860 et 884, probablement apres 868, 

peut-etre aux environs de 874, mais avant YHomelia (texte n°6). La recapitulation du livre III 

a ete composee dans la foulee des deux premiers, comme leur contrepartie naturelle dans le 

cadre d’un Opus geminum con$u comme une oeuvre unique. C’est faute d’avoir reconnu ce 

rapport qu’on a longtemps traite ce liber tertius commeune Vita metrica distincte, dotee d’un 

numero propre de BHL.

b) resume analytique:

Biographie prosimetrique en trois livres: le premier raconte la vie du saint jusqu’a son depart 

de son monastere de formation; le second relate la quete d’un lieu propice ä la fondation de ce 

qui deviendra le monastere de Landevennec, jusqu’a la mort du saint; le troisieme recapitule 

en vers les elements biographiques concrets des deux premiers et sacrifie les longues sections 

edifiantes ou parenetiques.

Ne de parents (Fracan et Alba) issus d’un lignage royal recemment emigre du Pays de Gal

les vers la Domnonee, Guenole fut confie enfant au magister Budocus sur l’ile Laureat. Le 

saint se signale aussitöt par son talent, ses vertus et bientöt ses miracles de guerison. S. Patrice 

lui apparait en songe pour le dissuader de partir en pelerinage vers l’Irlande et lui annonce 

neanmoins un depart prochain.

Guenole se voit en effet confier onze compagnons pour aller fonder un nouveau monastere 

en Cornouaille. Apres un essai infructueux pendant trois ans sur l’ile de Tibidy, la commu- 

naute se fixe enfin au point oü l’Aulne se jette dans la rade de Brest51. En ce nouveau paradis, 

on triomphe du diable et de la mort elle-meme par une ascese severe et des jeünes prolonges. 

Ces manieres irlandaises seront changees en 818 par la volonte de Louis le Pieux qui forcera 

l’adoption de la Regle benedictine. Outre des miracles de resurrection de la mere d’un disciple 

et de guerison d’une noble aveugle, la Vie de Guenole s’altarde ä des historiettes relatives a la 

vie du monastere: indulgence envers des voleurs, impossibilite de mourir (qui dure aussi 

longtemps que l’extreme ferveur monastique). Guenole meurt le 5e jour des nones de mars (3 

mars).

Ce recit est entrecoupe de plusieurs passages versifies - le plus important est consacre ä 

l’eloge du roi Gradlon et de la Cornouaille (II15 ä II 21) de sermons, hymnes ou digres- 

sions edifiantes.

c) sources:

Nous examinerons d’abord la Situation des deux premiers livres, reservant pour la fin le trai- 

tement du livre III metrique.

30 Lavret, archipel de Brehat. Pierre-Roland Giot, L’etablissement et le cimetifcre de l’ile Lavret pres 

Brehat, dans: Bretagne, Pays de Loire, Touraine, Poitou a l’epoque merovingienne (congres Rennes 

1984), Paris 1987, p. 62 et 72; Id., Le cimetiere de l’ile Lavret et sa Chronologie, dans: Dossiers du Cen

tre regional archeologiqued’Alet 16 (1988) p. 35-55. L’archeologie n’apas reussi ä confirmer une pre- 

sence religieuse aussi ancienne.

31 Essai de cartographie de l’itineraire presume de Guenole par Tanguy 1986,151.
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Des le debut de son ceuvre (5e), Pauteur donne des indications sur les sources (autres que 

Pfcriture sainte) qu’il a utilisees pour etoffer sa redaction; il y enumere ses inspirateurs prin- 

cipaux, dont les erudits ont effectivement reussi ä confirmer pour la plupart la presence tout 

au long du texte: Augustin, Gregoire le Grand, Jean Chrysostome, l’abbe Pymen. Pour ne pas 

lasser le lecteur, Gurdisten arrete lä son enumeration initiale et annonce que la presence de ces 

sources sera signalee par des annotations marginales aux endroits appropries; ces signaux, qui 

correspondent ä un usage bien connu par ailleurs32, se sont malheureusement perdus au fil de 

la transmission du texte. Chemin faisant, Gurdisten continue d'ajouter des indications sur ses 

sources, annoncees par d’autres noms d’auteurs: Ambroise, Basile, le moine Clement de Lan- 

devennec, Gildas.

Gurdisten renvoie aussi ä des sources ecrites ä la designation plus vague, sinon incertaine: 

une vita brevis de Guenole (praef. rythmica, vers 1), des ecrits anciens (praef. ry thmica, vers 6 

et 11; nota [5e]; conclusio [5g]; II 3) qu’il s’est efforce de combiner ä des traditions orales di- 

gnes de foi.

L. Fleuriot voyait dans le culte de la memoire et la f idelite ä la tradition un trait notable de la 

maniere des hagiographes bretons, Gurdisten parmi d’autres33. Nous ne partageons pas Pop- 

timisme de Cassard 1993,365-366 sur la valeur des sources orales pour retracer la biographie 

de Guenole en general, ni sur l’existence prealable d’une genealogie ecrite en particulier.

Les citations scripturaires - fort nombreuses - sont frequemment introduites par une in- 

serende; La Borderie 1888a, 213-214 aprocede a une premiere Operation d’identification de 

ces emprunts, mais des progres sont encore possibles dans ce domaine, comme a commence- 

de le faire Raison du Cleuziou 1965,16. II faudra tenir compte, le cas echeant, de la presen

ce de variantes decalees par rapport ä la Vulgate (Gray 1952, 392 et 394). II est possible que 

Gurdisten ait ete influence par des commentaires bibliques, auxquels il emprunte en II12 la 

distinction entre historia et sensus interior (Kerlouegan 1987,73).

A tout cela s’ajoutent d’innombrables autres points de contact formels non annonces par 

Gurdisten mais identifies par les chercheurs - et la cueillette n’est sans doute pas terminee. 

Pour la clarte de la presentation, nous allons en dresser le bilan actuel en suivant l’ordre sui- 

vant: d’abord les sources profanes (1), puis les auteurs chretiens (2); de ces derniers, seront 

detachees et passees successivement en revue les regles monastiques (3), puis les sources ha- 

giographiques (4).

(1) sources profanes:

- Caton, Distich a: emprunt en II25 signale par Kerlouegan 1981,191;

- Lucain: il ne s’impose pas de conclure ä une influence de Lucain sur la seule base d’un usage 

de Pepithete Tonans appliquee ä Dieu (1117) comme Fevoque Kerlouegan 1981,190;

- Martianus Capella a tres vraisemblablement servi de modele pour inspirer l’elaboration 

prosimetrique, selon Pabst 1994,621; ce dernier croit meine reconnaitre un point de contact 

formel en II 5: per flexuosos an fr actus = De nuptiis Philologiae et Mercurii 114: flexuosis an- 

fractibus.

- Virgile: de tres nombreux points de contact avec Pf neide ou les Georgiques ont ete si- 

gnales. L’inspiration est parfois litterale (115 = fneide 1.664; Wright 1983,164), mais le plus

32 E.F. Sutcliffe, Some Footnotes to the Fathers, dans: Biblica 6.(1925) p. 205-210; Id., Quotations in 

the Ven. Bede’s Commentary on s. Mark, dans: Biblica 7 (1926) p. 428-439; Max L.W. Laistner, 

Source-Marks on Bede Manuscripts, dans: Journal of Theological Studies 34 (1933) p. 350-355. Pa

trick McGurk, Citation Marks in Early Latin Manuscripts (with a list of citation marks in ma

nuscripts earlier than A.D. 800 in English and Irish Libraries), dans: Scriptorium 15 (1961) p. 9 et 12, 

n°s 4 et 34

33 L. Fleuriot, Brittonica et Gallica I, dans: ftudes celtiques 22 (1985) p. 231-232.
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souvent probable: 14, un verkable centon virgilien; 110 (recuse par Wright 1983,167 n. 23); 

II6 (ajoute par Wright 1983,171); ou simplementpossible: 17,116, II8, II16, II21 ...

II est parfois possible d’entrevoir une mediatisation de Virgile par un auteur medieval ä 

coup sür connu et utilise par Gurdisten: ainsi en I 8 (intermediaire de Cassiodore: KerlouE- 

gan 1982,231; Wright 1986,164 n. 6) ou en 115 (intermediaire de la Vitalas. Samsonis 126 

selon Kerlouegan 1981,183 n.5 et Kerlouegan 1982, 229; mais la meme expression se lit 

egalement dans la Vita II* s. Samsonis I 9). II arrive aussi que Gurdisten utilise un enonce vir

gilien pour farcir une citation tiree d’un tiers; ainsi en II 26 pour rehausser un emprunt ä 

Gildas (Kerlouegan 1981,184; Wright 1986, 176). Nous ne retenons pas un parallele Si

gnale en 12 par Merdrign ac 1983c, 199.

Sur la presence de Virgile dans l’oeuvre de Gurdisten, cf. Raison du Cleuziou 1965, 10 

n.l; Kerlouegan 1981, 183-193; Wright 1983, 170-172 et 1986,178. II est plus difficile de 

demontrer que Gurdisten a cherche ä imiter Virgile (sans parallele textuel precis) quand il 

campe Guenole comme un chef de guerre qui harangue ses troupes en II 1 (Kerlouegan 

1981, 184 n.8). Des virgilianismes comme gens aspera (I 1) ou celsa teuere (II 19) sont sans 

doute devenus des lieux communs trop repandus pour etre attribuables ä Virgile directement, 

ou meme a un intermediaire comme Fortunat, malgre la Suggestion de Raison du Cleuziou

1965,11 n.4et 16n.l0. Merdrignac 1985,151-152 acompilequelques rapprochements sup

plementäres possibles retrouves dans les papiers laisses par le chanoine Duine (fl924). Au 

total, les points de contact avec l’fineide reperes jusqu’a ce jour revelent que le livre VI fut le 

plus souvent utilise; il etait dejä le plus frequemment eite a l’epoque imperiale34.

Enfin Gurdisten retranscrit ouvertement (1113) un diplome de Louis le Pieux, qui ordonne 

en 818 ä l’abbe Matmonoc de rejoindre l’unite ecclesiastique carolingienne en faisant passer 

son monastere sous l’empire de la Regle benedictine35. Parmi les manuscrits dejä signales que 

nous avons vus, seuls BNF lat. 5610A (fol. 53), et une copie du ms. de Quimper (BNF NAL 

2303, fol. 141) contiennent une imitation du monogramme de l’empereur; il faut y ajouter un 

manuscrit de Florence (BNC) presente infra pour le texte n°7.

L’anthroponymie utilisee par Gurdisten permet-elle de remonter plus haut dans le temps? 

Certains Font pense, comme H. de Jubainville36, qui croyait pouvoir induire de graphies ar- 

chaiques que l’hagiographe avait dispose d’une documentation anterieure au IXe siede; cette 

argumentatiori empruntee ä la phonetique bretonne nous parait pour l’instant faiblement 

concluante. Plus vague encore pour les besoins de datation du texte, l’hypothese d’identifica- 

tion de traditions folkloriques remployees par Gurdisten en II2637.

(2)auteurs chretiens (par ordre alphabetique):

- Physiologie latinie: il semble qu’il faille renoncer ä y voir un emprunt en II 25; le sens est 

plus proche des Etymologiae d’Isidore ou de son relais Raban Maur, De universo, sans y faire 

d’empruntdirect toutefois (KerlouEgan 1981,191 et 1982,256 n.6).

- Aldhelm, Aenigmatum liber pref. vers 26 porte le meme texte que praef. rythm. vers 18 

(KerlouEgan 1982,247; Wright 1986,174).

34 Pierre Courcelle, Lecteurs paiens et lecteurs chretiens de l’ßneide. I - Les temoignages litteraires, 

Paris 1984, tome I, p. 419-420. Ses depouillements ne sont systematiques que jusqu’au VIC siede; il n’a 

pas utilise le temoignage des Vies de saints bretons.

35 J.F. Böhmer, E. Mühlbacher, Regesta imperii. I - Die Regesten des Kaiserreiches unter den Karo

lingern, 751-918, Innsbruck 19082 (reimpr. Hildesheim 1966), n° 672.

36 Jubainville 1886,544-545; et encore, Id., dans se recension de La Borderie 1889 parue dans: Revue 

celtique 10 (1889) p. 150. L’hypothese a ete reprise bien des fois depuis lors; derniirement, Cassard 

1993,367.

37 B. Merdrignac, Folklore and Hagiography: A Semiotic Approach to the Legend of the Immortals 

of Landevennec, dans: Cambridge Medieval Celtic Studies 13 (1987)p. 73-86. Id., 1993,85-86.
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- Ambroise en I 8, mais mediatise par Cassiodore (KerlouEgan 1982,231);

- Arator, De actibus apostolorum contient deux formules trop proches du cliche courant 

pour etre retenues comme sources litteraires de II15 et 16 (Wright 1986,174).

- Augustin: en I 6, un rapprochement peu convaincant avec le Sermon n° 1 de s. Augustin, 

suggere par Raison du Cleuziou 1960,29 n’a pas ete retenu par KerlouEgan 1982,231; en 

I 8, un long passage du De magistro 2, avec quelques modifications (KerlouEgan 1982, 

247-248); en 117, un extrait du De civitate Dei, 22.29.2 demarque et transpose en style direct 

(Kerlouegan 1982,248);

- Basileenll l,peut-etre mediatise par Cassien (Kerlouegan 1982,237);

- Cassiodore: en I 8, deux emprunts substantiels et certains ä 1’Expositio psalmorum 16 et 

101; le second de ces emprunts mediatise des extraits de Virgile et d’Ambroise (Kerlouegan 

1982,231);

- le moine Clement de Landevennec, Hymnus alp hab eticus (notre texte n°3): Gurdisten in- 

troduit expressement en 19 deux vers de la biographie rythmee de son predecesseur (strophe 

K). II lui a aussi repris quelques elements de vocabulaire, comme gliscere (strophe G = 19)38 ou 

fundus (strophe N = II5) dans le meme contexte, pour decrire le lieu d’implantation de Lan

devennec39. Le terme oga/oie (strophe S = 114) s’est maintenu dans les mss BNF fr. 22321 et 

BL Cotton (ce dernier ms. est presente pour le texte n° 8), mais remplace par anser dans les 

mss BNF lat. 5610A et lat. 9746, sans qu’on sache s’il s’agit d’un choix de Gurdisten ou d’une 

initiative de copiste posterieur40. II en va de meme pour le passage du prince Gradlon du rang 

de dux (strophe R) ä celui de rex (II15)41. C’est que Gurdisten n’est nullement prisonnier de 

sa source et peut tout aussi bien choisir de s’en ecarter, comme le prouve l’abandon d’un mi- 

racle de guerison d’une rage de dents (strophe U) rapporte par Clement mais neglige par Gur

disten.

- Eugene de Tolede, Commonitio mortalitatis humanae a probablement fourni quelques 

tournures poetiques en II16 (Kerlouegan 1986,246).

- Gildas, De excidio Britanniae: rapprochements pas toujours tres assures pris un ä un, mais 

finalement assez nombreux pour garantir que Gurdisten s’est couramment inspire du voca

bulaire et des tournures de phrase de Gildas en 11 (explicitement), 2,18; II 4,5,15,16,20 (ti- 

tre), 26 (Raison du Cleuziou 1965, 16-17 et 1985, 10 n.8; Kerlouegan 1982, 240-242; 

Wright 1986,176-179). II s’agit bien d’emprunts au De excidio de Gildas et non ä VHistoria 

Brittonum de Nennius, qui a aussi circule sous le nom de Gildas (Merdrignac 1985,191; 

Fleuriot 1980,113).

- Gregoire le Grand: en 110,12,13,21 et II2: des prelevements averes, parfois tres longs, ef- 

fectues sur VHomelia in Ezechielem 1; une adaptation de VHomelia in Ezechielem 2 est beau- 

coup moins assuree en II20 (Kerlouegan 1982,232-234 et 1986,590);

- Isidore de Seville: ce sont les Sententiae qui ont le plus marque le langage de Gurdisten en I 

6,8,11,12,13,17; II8 et28. Dans certains cas-maispas toujours-,le moine de Landevennec 

a pu acceder a Isidore par l’intermediaire du Liber scintillarum de Defensor de Liguge 

(KerlouEgan 1982,243-245). Gurdisten semble avoir aussi connu les Etymologiae en 11, lä 

oü Isidore emprunte lui-meme a Orose, Historia adversus paganos (Kerlouegan 1982, 

38 Dans les mss BNF lat. 5610A et lat. 9746,

39 Gurdisten emploie le meme vocable de fundus pour designer le lieu d’atterrissage de la famille de Gue- 

nole en Domnonee (12).

40 Duine 1914-1915,443 n. 2. Dans unpassage qui lui est propre, la VitaIIas. Samsonisll 12 porte aussi 

le vocable anser.

41 Pour un debut d’analyse de la latinite de Gurdisten, cf. Duine 1918,286-287 n.8; LargilliEre 1928, 

35;RichE 1966,654; Raison du Cleuziou 1985,10-12; KerlouEgan 1987,90-91.



Le dossier de saint Guenole de Landevennec 185

245-246; Wright 1986,1 ZS)42. Wright 1986,179 n. 68 n’exclut pas quele moine cornouail- 

lais ait pu recuperer directement Orose. Enfin les Synonyma ont pu influencer II 16 

(Kerlouegan 1982,246), a moins qu’il ne s’agisse plutöt ici d’un echo du Carmen Paschale 

de Sedulius.

- Jean Chrysostome: aucune citation ou influence de cet auteur n’a encore ete reperee 

(Kerlouegan 1982,250);

- Jerome, Epistola 58: rapprochement peu convaincant en I 6, qui pourrait de toute fa^on 

etre mediatise par Defensor de Liguge (Kerlouegan 1982,248 et 253). Plus probable est le 

rapprochement ensuite detecte en 115 avec VEpistola 14 par Wright 1986,165.

- Juvencus, Evangeliorum Uber 3.33 a fourni le premier vers de II 15 (Kerlouegan 1982, 

246); Wright 1986,172 a trouve quatre autres rapprochements en II16 et 17.

- Orose, Historia adversus paganos a fourni une description de Sodome en I 1, de l’avis de 

Wright 1986,179, et encore un echo en II25 (ibid., p. 180).

- abbe Pymen: en 16, citation des Apophtegmata Patrum 31, mais probablement mediatisee 

par un intermediaire latin comme Smaragde ou Grimlaic (Kerlouegan 1982, 220-221 et 

252-253).

- Raban Maur, Homelia de festis praecipuis 52: un emprunt certain en II 28 (KerlouEgan 

1982,237).

- Sedulius, Carmen Paschale-, plusieurs rapprochements detectes en praef. rythm.; II15,16 

et 17 incitentacroirequeGurdisten etait familier de Sedulius (Wright 1986,170-171).Nous 

y ajoutons la mention de l’expression gelidum cadaver en I 14 ( = Carmen Paschale 4, 128). 

Raison duCleuziou 1965,16 n. 10 aencore trouve un rapprochement en II19; nous ne rete- 

nons pas celui qu’il a vu en 111 (id. 1985, p.6 n. 8).

- (Ps.-) Tertullien, De iudicio Domini 6 offre un contact possible avec I 5 (KerlouEgan 

1982,247; Wright 1986,168).

Enfin il est bien possible que Gurdisten ait ete influence par la liturgie; notamment l’Exul- 

tet en II 6 (KerlouEgan 1987, 72), moins probablement la postcommunion de la messe du 

deuxieme dimanche apres l’Epiphanie en II29 (KerlouEgan 1982,248-249; Wright 1983, 

171). Le rapprochement parait bien mince de II 26 avec une hymne de Complies (Doble 

1962,74 n. 39).

(3) regles monastiques:

- Regula magistri-. un echo probable en II3, mais bien peu probant avec II24 (KerlouEgan 

1982,239).

- Benoit, Regula euerce une influence certaine en 120 et II1 et 6 (KerlouEgan 1982,239).

- Cassien, De institutis coenobiorum a peut-etre fourni l’inspiration de II 1 (KerlouEgan 

1982,237).

- Cesaire d’Arles, Regula advirgines 41 a peut-etre fourni l’expression tapetia picta en II10, 

mais cette reprise d’un cliche virgilien demeure le seul point de contact formel repere avec Ce

saire ... (KerlouEgan 1982,238).

- Colomban, Regula monachorum 2: une ressemblance ä vrai dire assez distante avec I 20 

(Kerlouegan 1982,239). Un second rapprochement en II24 signale par Raison du Cleu- 

ziou 1960,32 ne nous parait pas s’imposer.

- Grimlaic, Regula solitariorum 54 est certainement utilise ä la fin de I 6 (Raison du Cleu- 

ziou 1960,30).

42 Les legendes mediterraneennes de cyclopes peuvent ici se combiner ä des tradiuons insulaires analo- 

gues: Merdrignac 1987.
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(4) hagiographie-.

- Actus Silvestri: long emprunt litteral en II 9 aux Actus tels qu’on peut les lire dans Catal. 

Brux. 16. Cette citation est d’ailleurs d’une phrase plus longueque ce qu’a eite Kerlouegan 

1982,256-257 n. 1. La Vita s. Columbae, peut-etre connue et utilisee par Gurdisten, a puise ä 

la meme source, mais eile ne peut jouer ici un röle d’intermediaire car le prelevement d’ Adam- 

nän est plus court que celui de Gurdisten43. Ajoutons un autre point de contact possible avec 

les Actus Silvestri - ä moins qu’il ne s’agisse tout simplement d’un echo virgilien (Wright 

1983,171)depart etd’autre:iiwg«is/«Aricws(I15 = Actus A)44.

- Adamnän, Vita s. Columbae (BHL 1886ss): contact possible en II28 (Kerlouegan 1982, 

227), encore qu’en cette occurrence l’influence pourrait aussi venir de la Regle benedictine.

- Cogitosus, Vita s. Brigidae (BHL 1457): un emprunt certain en I 14, mais un rapproche- 

ment moins assure en 119 (Kerlouegan 1982,226-227).

- Gregoire le Grand, Vie de s. Benoit (Dialogi II): trois demarcages assez läches en I 5,12 et 

17 (Kerlouegan 1982,224-225) derivant deDial. II prob, 7 et 3 respectivement.

- Muirchü, Vita s. Patricii (BHL 6497): un renvoi peu convaincant en I 19 (Kerlouegan 

1982,227).

- Sulpice Severe, Vita s. Martini: influence formelle possible en II 8, 9 et 28, mais pour des 

formulations finalement devenues assez usuelles dans le langage des hagiographes medievaux 

(Kerlouegan 1982,216 et 218). De meme en 17,signalepar Wright 1983,171 n.38.

- Vitas. Eligii 111 (»sicut apes ad alvearium«) offre un parallele un peu mince avec II2 (»qua

si apes ad alvearia«)45.

- Vita s. Samsonis: des rapprochements ont dejä ete remarques (Kerlouegan 1982, 229; 

Guillotel 1986,106), mais il ne faut pas s’en tenir aux ressemblances verbales precises pour 

reconnaitre la nature verkable des rapports entre les deux textes, comme Font senti Duine 

1912-1913, 355 n.3 et Doble 1962, 79. En effet, il est frappant de constater le grand nombre 

d’elements symetriques qui ont servi aux deux auteurs pour mettre en scene les episodes pro- 

prement biographiques de leur saint respectif, principalement au livre I. Beaucoup de ces ele- 

ments communs sont d’une grande banalite; mais leur nombre et leur ordre de succession au- 

torise ä conclure ä une dependance de Gurdisten. On peut meme se demander si ce dernier n’a 

pas utilise la Vita IIa s. Samsonis plutöt que la Vita Ia: meme architecture generale de la Vie du 

saint en deux parties egales, avant et apres le voyage qui conduit ä une fondation monastique 

(Dol pour Samson, Landevennec pour Guenole); classement des scenes paralleles qui re- 

specte un peu mieux leur ordre d’apparition dans la Vita IIa S. que dans la Vita Ia (cf. Tableau 

A et supra).

Mais ces indices sont encore trop minces pour autoriser ä conclure categoriquement que 

Gurdisten s’est appuye sur le deuxieme redaction plutöt que sur la premiere, etant donne sa 

liberte d’esprit habituelle face a ses sources d’inspiration formelle (cf. aussi supra, note 40).

43 Gertrud Brüning, Adamnans Vita Columbae und ihre Ableitungen, dans: Zs. für celtische Philolo

gie 11 (1917) p.253.

44 Passage eite par Wilhelm Levison, Konstantinische Schenkung und Silvester-Legende, dans: Aus 

rheinischer und fränkischer Frühzeit. Ausgewählte Aufsätze, Düsseldorf 1948 (contribution d’abord 

parue en 1924), p. 429. Pour une mise au point recente sur l’etude du dossier hagiographique de s. Sil- 

vestre dans Pesprit du projet SHG: Wilhelm Pohlkamp, Textfassungen, literarische Formen und ge

schichtliche Funktionen der römischen Silvester-Akten, dans: Francia 19/1 (1992) p. 115-196.

45 J. Raison du Cleuziou, La progression du discours dans le livre I (c. 1 ä 6) de la Vita maior Winwa- 

loei, dans: B. Merdrignac, Les saints, temoins de Dieu ou temoins des hommes? L’hagiographie et 

son public d’apres les vitae bretonnes armoricaines, des origines au XVC siede, Rennes 1982 (these 

dactyl.), p. 671; cette contribution n’a pas ete maintenue dans Merdrignac 1985-86, mais eile a ete 

utilisee par Merdrignac 1988,27-32.
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Quant au livre III (metrique), il constitue assurement une conversio directe de la Vie en 

prose. Le poete rappelle expressement en III.II 9 qu’il a dejä chante les merites de Gradlon et 

s. Riochus (= vita en prose II15ss); il en a meme conserve certains vers presque intacts, com- 

me II15 vers Iss = III.II 9 vers Iss. Il lui arrive aussi de se repeter lui-meme: III.I 9 vers 1 =

III.II 10 vers 1 (Raison du Cleuziou 1965,14 n.8); il s’agit en l’occurrence d’un emprunt 

repete ä Sedulius, Carmen paschale 4.106 (Wright 1986,171). Latouche 1959,11-12 a rele- 

ve que Gurdisten demarque ses propres passages en vers de la Vie en prose: II 20 vers 1-2 =

III.II 9 vers 6; II21 vers 1-2 = III.II 9 vers 5.

Cette recapitulation en vers ne peut deriver d’une version breve comme celle du ms. Cot

ton (texte n°8), car eile connait les noms de personnages absents du ms. anglais:

- Thetgonus: longior 115 = longior III.I 10 = [brevior 10];

- Ludovicus: longior 1112 = longior III.II 7 = [brevior22];

- Rihocus: longior capitula II22 = longior III.II 10 = [brevior 23].

Comme dans les deux premiers livres, mais principalement dans la recapitulatio du livre II, 

les chercheurs ont retrouve la trace d’une inspiration litteraire puisee chez les bons auteurs, 

profanes et surtout chretiens. Ici encore, Virgile tient la vedette avec une douzaine de cas 

d’imitation ou d’echo litteraire: KerlouEgan 1981, 184; Wright 1983,163 et 172-173; Id. 

1986,173 n.48; Merdrignac 1985,153 (d’apres Duine). Gurdisten ne se contente pas de re- 

transcrire des formules elegantes: il fournit ä l’occasion des efforts d’adaptation (KerlouE- 

gan 1981, 193). A la maniere de Lucain, on trouve encore l’adjectif Tonans pour designer 

Dieu: III.I 4 vers 4 et 5 (Kerlouegan 1981,190). Un echo possible de Cyprianus Gallus, Ge

nesis 572 a ete aper^u en III.II 14 vers 5 par Wright 1986,174, ainsi que trois echos aux Oeu

vres d’Aldhelm en III.I 8 vers 5, III.II 8 vers 9 et III.II 14 vers 18 (Wright 1986,175). A un 

contact possible avec les Evangelia de Juvencus remarque en III.II 4 vers 10 par Kerloue

gan 1982, 247 (nous n’en retenons pas un second en III.II 4 vers 12), Wright 1986, 173 a 

ajoute deux autres imitations et deux echos supplementaires. Gildas est probablement encore 

present en III.I 1 vers 4 (Kerlouegan 1982, 242) ainsi que Sedulius, Carmen Paschale par 

une citation, deux imitations et quatre echos (Wright 1986,171).

TABLEAU A

Episodesparalleles dans la Vita longior s. Winwaloet (= VW) et les Vita P (= VS) et Vita IP s. 

Samsonis (= VIIS)

- le pere du saint, d’origine noble, est apparente a un roi 

VWI3=VSI1=VIISI1

- joie des pere et mere du saint a sa naissance 

VWI3=VSI6 = VIISI4

- le saint rejoit une education conforme a sa dignite de noble 

VWI3=VSI6 = VIISI4

- bien qu’encore jeune, le saint exprime le desir de faire des etudes sacrees 

VWI3=VSI6 = VIISI4

- Opposition du pere, qui cultive des ambitions plus seculieres pour son fils 

VWI3=VSI6 = VIISI4

- frappe par une Intervention celeste, le pere recalcitrant se retrouve au sol 

VWI3 = VSI7 = VIISI4

- le pere s'amende et accepte de consacrer son fils a Dieu 

VW13 = VSI7 = VIISI4

- le pere raconte sa mesaventure ä son epouse 

VWI4 = VSI7 = VIISI4
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- les parents conduisent leur fils ä un maitre celebre 

VWI4 = VSI7 = VIISI4

- accueil du saint par le maitre 

VWI5 = VSI9 = VI1SI5

- le magister prevoit d’emblee la haute destinee du saint 

VWI5 = VSI5=V1ISI5

- le maitre benit les parents ä leur depart 

VWI5 = VSI5=V1ISI5

- contrairement au comportement habituel des enfants conduits ä l’ecole, le jeune saint n’est pas trouble 

par le depart de ses parents

VWI5 = VSI10 = VIISI5

- le saint apprend ses lettres en un seul jour 

VW 15 = VSI 10 = VIISI 5

- le saint devient un Connaisseur des Saintes ficritures 

VWI5 = VSI 11 =VIISI5

- ä partir de l’äge adulte, le saint s’astreint a des jeünes plus severes que ses compagnons: 

VWI6 = VSI10 = VIISI5

- au moment de faire un miracle, le saint impose le silence aux temoins 

VWI7 = VSI3 = VUSvacat

- guerison d’un accidente par un signe de croix 

VWI7 = VSI 12=VIISI6

- le saint triomphe de la jalousie de ses compagnons 

VWI 11 = VSI 14,16-19 = VIISI 8

- relations du saint avec $a soeur cadette

VWI 14 = VSI29 = VIISI9

- le saint ne peut s’interdire de retourner dans sa famille pour soigner un malade au nom de l’adage bibli- 

que: »Egyptumreliqui«

VWI 14 = VSI24 = VIISI 9a

- guerison d’un frere mordu par un serpent 

VWI 15= VSI 12,32= VIISI 6

- le saint libere une region d’un serpent malfaisant 

VWI 15=VSI58 = VIISI8

- le saint guerit unpuer tombe de cheval trop rapide, apres avoir eloigne les temoins 

VWI 18 = VSI 48,49 = VIISI 16

- theme du voyage en Irlande 

VWI 19 = VSI37 = VIISI 11

- theme de la vision nocturne de personnages richement vetus 

VWI19 = VSI40,43=V1ISI14

- une vision nocturne annonce un depart prochain 

VWI 19 = VSI45 = VIISI25

- eclaire par cette vision nocturne, le maitre autorise le depart du saint 

VWI 19 = VSI21 =VIISI8

- dans sa cellule, le saint lit, medite ou dort 

VWI20 = VSI21=VIIS18

- theme des affections terrestres qu’il faut rompre pour repondre ä l’appel divin 

VWI20 = VSI40 = VIISI12

- le saint fait sourdre une source avec son bäton 

VWII7 = VSI41 =VIISII 10

a Parallele aussi remarque par Merdrignac 1985,43 n. 157.
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d) discussion critique:

Dans le classement des parties de l’oeuvre, nous avons laisse la table des chapitres du livre II a 

la suite de celle du livre I, comme dans le ms. de Quimper; cet ordonnancement nous parait 

plus conforme ä l’intention de l’auteur, qui debute aussitöt apres la nota (5e) par une allusion 

ä l’existence de ces deux livres dans son oeuvre: »Auctores vero, quibus nostram in istis li- 

bellulis supplevimus sententiolam ...« De plus, l’incipit du second livre (II1) est redige de 

maniere ä faire suite immediatement a l’explicit du premier (122).

La grande ceuvre de Gurdisten nous est parvenue incomplete; ä deux reprises en effet (114 

et I 18), l’auteur interpelle un personnage important (beatitudo vestra), nulle part identifie. 

Une lettre d’envoi, maintenant perdue, clarifiait peut-etre ce renvoi. Quand Gurdisten 

s’adresse ä un eveque, comme dans la Vita d’Arezzo (texte n° 7a), il utilise le qualificatif de 

beatus ... Dans la mesure oü Gurdisten poursuit l’oeuvreentreprise par son regrette confrere 

Clement, il a pu dedier lui aussi son travail ä son abbe, car il n’etait peut-etre pas encore deve- 

nu lui-meme abbe quand il s’est mis au travail (sur commande?). Merdrignac 1990,387 pen- 

se plutot ä une dedicace a un eveque (de Quimper?). C’est peut-etre aussi dans cette lettre de 

dedicace que se trouvait l’annonce du projet global de Gurdisten, a savoir la composition 

d’un opus geminum (prose, puis vers) ä la gloire de Guenole; l’usage voulait, en effet, ä l’instar 

d’Alcuin ou de Brun Candidus, de placer une teile indication des l’ouverture de l’oeuvre46. 

La Vita longiorde Gurdisten nous est-elle parvenue sous une forme deja interpolee? Plu- 

sieurs passages ont ete tour a tour suspectes sans motifs vraiment decisifs, a notre avis: 

-111, derniere phrase, dont le contenu correspond au vers 11 des Versus elegiad qui prece- 

dent immediatement (La Borderie 1888a, 184-185);

- 116 et 17, par J. Raison du Cleuziou selon le resume de Merdrignac 1985,42; id. 1986, 

173; id. 1990,389;

- 1112: La Borderie 1889,347-350 croit que le mot Britanniae applique ä Gradlon consti- 

tue une interpolation du XIe s., lä oü Gurdisten aurait plutot ecrit Comubiae comme en II15;

- II19 ä 21: La Borderie 1905,322 n. 1 y voit des additions du X‘s. (oumemeduXII's.iDE 

Smedt 1888,231 n. 1); contra, Latouche 1959,10-12 et Raison du Cleuziou 1965,7.

De tels doutes correspondent plus probablement ä un embarras des lecteurs modernes face 

au contenu qu’ä une Intervention heterogene sur le texte. Le seul passage qui doive ä coup sür 

etre ecarte de l’oeuvre de Gurdisten est le miracle du lepreux imprime en II22 par De Smedt 

1888,234-236, pour des motifs qui seront explicites dans la discussion sur le texte n° 8. Une 

legere distorsion vient du fait que la table des chapitres annonce pour I 10 un contenu qui 

n’est pas exactement traite par le chapitre vise (Varin 1983, 7).

Gurdisten a construit sa biographie en prose en deux grandes parties, qu’il justifie lui-me

me expressement dans la preface du deuxieme livre (5g): d’abord ce qui est arrive au saint dans 

son jeune äge (in teneriori aetate), puis ce qu’il a accompli dans sa maturite (robustioraetate et 

merito). Pour servir de pivot central: la demarche de fondation de Landevennec. Partant, il ne 

semble pas necessaire de decomposer cette oeuvre en un triptyque dont les elements constitu- 

tifs trahiraient l’existence de Segments preexistants d’un dossier disparate, comme le fait Rai

son du Cleuziou 1985,9-13 et encore 1986,11-13.

La presence de doxologies internes dans le texte (ainsi ä la fin de 115,118, II8 et II26) a ete 

interpretee comme une trace de decoupages effectues pour repondre aux besoins de la liturgie 

(Merdrignac 1988,12 ä la Suggestion de Raison du Cleuziou; Merdrignac 1990,387), bien

46 Volker Schupp, Die Eigilviten des Candidus (Bruun) von Fulda. Eine Studie zum Problem des »opus 

geminatum«, dans: Studi di letteratura religiosa tedesca in memoria di Sergio Lupi, Florence 1972, p. 

180 et 182. Gereon Becht-Jördens, Die Vita Aegil abbatis Fuldensis des Brun Candidus. Ein Opus 

geminum aus dem Zeitalterder anianischen Reform in biblisch-figuralem Hintergrundstil, Francfort 

1992,48p. (Fuldaer Hochschulschriften, 17). BHL 2440-2441.
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qu’aucun des mss conserves ne comporte ä ces endroits de signaux ä vocation liturgique. 11

1888,205 n.l). Aucun de ces elements ne nous convainct donc de l’opportunite de supposer 

une composition de la vita longior en plusieurs phases, ou par plusieurs auteurs differents. En 

particulier, nous n’estimons pas necessaire de considerer les chap. I 14, 15 et 18 comme les 

vestiges d’une Vie breve anterieure, amalgamee ensuite par Gurdisten dans sa vita longior, 

comme l’assume Merdrignac 1985, 42 s’appuyant sur une etude inedite du chanoine du 

Cleuziou. La maniere de travailler de Gurdisten parait assez constante, une fois reconnue sa 

propension ä faire alterner prose et poesie, narration biographique et edification spirituelle.

Cette biographie merite bien l’appellation d’oeuvre prosimetrique; eile constitue le plus an- 

cien exemple complet d’une Vita fortement marquee par le mode prosimetrique (Pabst 1994, 

621 et 789). En plus du livre III, Gurdisten l’a genereusement ornee de passages versifies dis- 

tribues ici et lä sur l’ensemble de l’oeuvre: trois hymnes (111= huit distiques elegiaques; 116 = 

vingt-cinq hexametres; 114 = quinze distiques elegiaques) et un long passage continu de II15 

a II21 (162 hexametres; Pabst 1994, 621-622). Ces epanchements poetiques ont ete incom- 

pletement catalogues par ICL.

La recapitulation47 metrique finale en hexametres se presente dans les mss les plus anciens 

comme le Uber tertius de l’entreprise de Gurdisten48; ce lien organique, ajoute ä l’identite 

d’auteur, de plan (en deux livres) et de repartition de la matiere dans la succession des chapi- 

tres nous a amene ä conclure ä la presence d’un opus geminum, oü la partie versifiee est nor- 

malement un abrege de la section en prose49. II n’y a donc pas lieu, ä notre avis, de supposer 

l’existence d’une Vie versifiee breve, que Gurdisten aurait ensuite developpee, comme le pro- 

pose De Bruyne 1916,177-178, ni de repousser la date de composition du livre III apres 884, 

comme le suggere Kerlouegan 1987,83.

Pour un debut d’analyse du talent de poete chez Gurdisten, cf. Duine 1918,286-288 notes 

9 et 10. En III.I, les 12 premiers chapitres (sur 13) comptent huit hexametres chacun, sauf le 

chapitre 6 qui enpossede 9; c’est pourquoi De Bruyne 1916,177 a suspecte une Interpolation 

(au dernier vers?). Le reste du texte est divise en chapitres de longueur variable (de 6 ä 44 vers 

chacun). De telles variations ont fait supposer que cette partie metrique pourrait avoir ete 

commencee par un auteur (Clement ?) qui l’a laissee inachevee apres une douzaine de stro- 

phes, puis completee par Gurdisten avec »quinze strophes irregulieres et boursouflees« (Si

mon 1981,64; Id. 1985,26 et 29).

tulation du deuxieme livre. Pourtant, il se trouve aussi de tels points de rapprochement dans 

la premiere section: Gildas (III.I 1), Juvencus (une imitation en III.I 4), Lucain (III.I 4), Ald

helm (un echo en III.I 8), Sedulius (une imitation et un echo en III.I 9), Virgile (III.I 13). De 

plus, \eliber III \ 10 parle d’un Tethgonus qui ne se trouve pas dans l’hymne alphabetique de 

Clement. Enfin Merdrignac 1985,45 n. 179 a releve des pratiques d’elision communes aux 

deux parties du texte recapitulatif, plaidant pour une unite de composition.

47 Sur les significations antiques de recapitulatio, voir, entre autres: Martine Dulaey, La sixieme Regle 

de Tyconius et son resume dans le De Doctrina christiana, dans: Revue des etudes augustiniennes 35 

(1989)p. 83-103; indication aimablementfourniepar F. Dolbeau.

48 Une Situation comparable se presente dans le dossier de s. tloi, oü un livre III en vers (BHL 2478) 

complete une biographie en prose en deux livres (BHL 2474).

49 Poulin 1993, 72-73; F. Kerlouegan, La reecriture dans le latin du haut moyen äge, dans: Lalies 8

(1986) p. 159. Cf. Tableau C.
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C’est pourquoi nous accordons notre preference ä une solution plus simple pour expliquer 

les irregularites de composition decrites ci-dessus: le poete Gurdisten s’est d’abord impose 

un cadre rigide (des strophes de 8 vers exactement) qui lui pesa ä la longue; il a fini par aban- 

donner cette contrainte pour laisser son talent s’exprimer librement... Et libere d’une con- 

trainte trop lourde, Gurdisten s’est mis ä multiplier les reminiscences litteraires.

La redaction de cette tres longue Vie est certainement posterieure au deces du moine Cle

ment, regrette en 19; ce poete a compose une hymne (notre texte n°3) peu apres 857. Gurdi

sten a ensuite redige une oeuvre en plusieurs livres (opus librorum) - dont la presente vita lon- 

gior assurement - avant 884, date ä laquelle le moine Gurmonoc l’evoque dans sa propre Vita 

s. Pauli Aureliani. Gurdisten a donc pu travailler des les annees 860, meme s’il s’est servi de la 

Vita IIa s. Samsonis.

A plusieurs reprises, Gurdisten parait sur la defensive (praef. rythmica, 110, II3, II26); ses 

protestations anticipees contre l’attitude de ses lecteurs envers son ceuvre ou l’opinion qu’on 

pourrait se former sur sa maniere de s’acquitter de sa täche nous paraissent depasser la demar- 

che habituelle de captatio benevolentiae ou le topos de Yhumilitas. Son entreprise n’est pour- 

tant pas completement sans equivaient contemporain; avec sa combinaison de prose et vers, 

sermons et hymnes, eile s’apparente en effet ä celle de son contemporain le diacre Bili d’Alet 

pour s. Malo (Poulin 1990, 168-178). L’un et l’autre ont fait pour leur patron respectif 

l’equivalent de ce qu’Hilduin a realise vers 835 pour s. Denys: composer sur commande un 

dossier hagiographique tres elabore50.

Gurdisten n’a pas eu ä imaginer lui-meme une rencontre de Guenole avec Gradlon, puis- 

qu’elle se trouve dejä dans l’hymne alphabetique de Clement (strophe R); mais les developpe- 

ments importants consacres ä ces rapports dans la vita longior ont donne ä penser que l’hagio- 

graphe s’inspirait d’une actualite qui correspondrait au regne de Salomon (f874). Ainsi chez 

Heinz Löwe51 et, separement, chez Simon 1992,185-189. Ce dernier propose meme d’en ti- 

rer une consequence (vraisemblable) pour la datation du texte: autour de 874. La transforma- 

tion du dux Gradlon (chez Clement) en un rex (chez Gurdisten) fait penser ä une date poste

rieure a la concession du titre royal ä Salomon par Charles le Chauve en 868 (Guillotel 

1986, 104). En tout cas, il ne nous parait pas s’imposer de faire du travail de Gurdisten une 

ceuvre polemique ou une protestation anti-carolingienne d’un point de vue breton (Guiriec 

1939,20-21).’

Conclusion:

Cette ceuvre, par son contenu et par les conditions de sa circulation, illustre admirablement la 

question des rapports entre chretientes insulaires et continentales, au point de contact de 

Landevennec et ä partir de lui. Une analyse nuancee et globale reste ä faire pour clarifier ces 

relations complexes, sans exagerer les contributions des uns et des autres, quitte ä conclure 

qu’on ne pourra pas toujours decider a coup sür de la provenance de certaines influences. A ce 

propos, il faut voir par exemple Interpretation reservee de Jubainville 1886, 538-540 sur 

certains traits paleographiques du ms. de Quimper.

Les formes litteraires du prosimetrum (Pabst 1994,620) et de Vopusgeminum (Pabst 1994, 

623), appliquees a la louange des saints, ont connu une fortune certaine a l’epoque carolin- 

50 Lettre de Louis le Pieux ä Hilduin de St-Denis (BHL 2172): volumus ut... etgesta quae eidem sub- 

nixa sunt, una cumymnis, quos de hoc gloriosissimo martire atquepontifice habes, et officium noc- 

tumale subiungas. Sur les fonctions diverses des differentes pieces constitutives de tels dossiers hagio- 

graphiques, cf. F. Dolbeau, Les hagiographes au travail: collecte et traitement des documents ecrits 

(IXe-XIIe siecles), dans: Manuscrits hagiographiques (ut adn.*), p. 63-64.

51 H. Löwe, Die Karolinger vom Vertrag von Verdun bis zum Herrschaftsantritt der Herrscher aus 

dem sächsischen Hause. Das westfränkische Reich, Weimar 1973, p. 602 (Wattenbach/Levison, 

Deutschlands Geschichtsquellen im MA, Vorzeit und Karolinger, V).
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gienne; c’est pourquoi il parait difficile de soutenir que l’auteur de ce projet hagiographique 

»had nothing in common with the norms of Carolingian hagiography«52 53.

Le labeur de Gurdisten a ensuite profite ä d’autres. C’est ainsi que les redacteurs de plu- 

sieurs actes du Cartulaire de Landevennec lui ont emprunte des idees et des formulations 

(Latouche 1911,56-61; Tanguy 1986,148-149). Entre 913 et le XIIFs., les auteurs de la Vi

tas. Ronani(BHL 7336)33 et de la Vitass. Jacutiet Guethnoci^}  ̂4113) (ces derniers freres 

aines de Guenole) s’en sont aussi servi. La Vie en trois livres que les Bollandistes ont im- 

primee ä partir d’un ms. de Rouge-Cloitre (BHL 8961) n’est qu’une reformulation abregee et 

tardive de l’oeuvre en prose de Gurdisten; ce remaniement a du etre effectue hors de Bretagne

- par exemple dans la region de Montreuil, apres l’exode du Xe s. -, car il supprime pratique- 

ment tous les noms de lieux et de personnes trop visiblement bretons (Rame 1882,429-430). 

En retour, cette Version a pu etre ramenee ä Landevennec en meme temps que la Vita s. Ethbi- 

ni (Guillotel 1986,103). C’est peut-etre sous l’influence d’un tel intermediaire que Jocelin 

de Furness a cru, ä la fin du XIIe s., que les saints Patrice et Guenole etaient des contemporains 

(Vitas. Patricii\53^\ÄVJG5\3).

b.Homelia BHL 8959

I - Manuscrits:

Quatre manuscrits dejä presentes ont conserve ce sermon54; pour completer sa tradition 

manuscrite, il faut leur ajouter deux manuscrits qui transmettent la Vita et homelia d’Arezzo 

(notre texte n° 7).

Paris, BNF lat. 5610A

- datation, origine et provenance: ut supra 

coordonnees du texte: fol. 78v-82v = texte n° 6

contexte: ut supra. Dans la le^on IX, le scribe fait de Grallon un roi de toute la Bretagne, la oü 

le copiste du ms. de Quimper se contente de la Cournouaille (La Borderie 1888a, 196). 

Quimper, BM16

- datation et origine: ut supra

coordonnees du texte: fol. 130-135 = texte n°6

contexte: ut supra. Le copiste a omis de marquer le debut de la le^on XII, ce qui donne au tex

te l’apparence de ne compter que onze lectiones.

Paris, BNF lat. 9746

- datation et origine: ut supra

coordonnees du texte: fol. 63v-66 = texte n°6

contexte: ut supra. Les le^ons sont numerotees jusqu’ä la septieme seulement; les lectiones XI 

et XII sont reunies, comme dans le manuscrit de Quimper. Pour arriver malgre tout ä un total 

de 12 lectures, le scribe a subdivise en deux parties la lectio X.

52 Julia M.H. Smith, Province and Empire. Brittany and the Carolingians, Cambridge 1992, p. 174; la 

meme idee chez Id., Oral and Written: Saints, Miracles, and Relics in Brittany, c. 850-1250, dans: Spe- 

culum 65/2 (1990) p. 318.

53 Löwe (ut adn. 51) p. 603 n. 437; Latouche 1911,92.

54 C’est par erreur que Fawtier 1912a, 32 n. 1 indique que le ms. de Quimper est le seul ä avoir transmis 

le texte de ce sermon.
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Cardiff, South Glamorgan Central Library, 1.381 

- datation et origine: ut supra

coordonnees du texte: fol. 78-80v = texte n° 6 

contexte: ut supra.

II-£ditions:

a) edition de reference: La Borderie 1888a, 129-135 et 195-196 d’apres les mss de Quimper 

et de Paris, BNF lat. 5610A. Dans son etat originel, ce texte comportait probablement des ti- 

tres specifiques devant chaque chapitre, comme le rapporte encore un manuscrit italien du 

XI‘ s. presente pour le texte n° 7.

b) autres editions: De Smedt 1888,169 = 6a et 6b, lectio XII in., d’apres BNF lat. 5610A; Va- 

rin 1983,116-121, d’apres La Borderie 1888a (manque dans BHL).

Traduction enanglais: Varin 1983,122-129.

III - Examen critique:

a) resultats: 

(Euvre de Gurdisten de Landevennec, immediatement posterieure ä sa Vita longior s. Win- 

waloei et anterieure ä sa Vita et homelia d’Arezzo (texte n° 7).

b) resume analytique:

Gurdisten n’a pratiquement garde de sa grande biographie en prose que des elements narra- 

tifs, en privilegiant les recits de miracles; le recit suit exactement la meine progression que 

dans la version-source (cf. Tableau B), ä deux exceptions pres qui constituent l’ultime lectio: 

un catalogue de vertus de la vita longior II 9 y est reporte et une Information inedite sur une 

translation de Guenole (et un changement de date anniversaire) y est ajoutee.

c) sources: 

L’auteur indique lui-meme l’existence de deux livres de sa grande Vie de Guenole, sur laquel- 

le il s’appuie ouvertement aux prol. et lectiones II et XII; il en eite meme un catalogue de ver- 

rus en toutes lettres (vita longior 119 = lectio XII). En outre, Gurdisten invoque le temoignage 

d'antiquiores patres ä propos du deplacement du dies natalis du 3 mars au 28 avril (hors du 

temps pascal).

d) discussion critique:

Les motifs de l’auteur du sermon ressortent clairement du titre et du prologue: Gurdisten a 

voulu faciliter la täche de ceux qui n’ont pas le desir ou la capacite de se plonger dans les livres 

qu’il a anterieurement ecrits sur Guenole. De lä vient l’idee d’une reformulation tres con- 

densee qui puisse servir ä la fois ä l’office (ad lectionespertinens noctumas) - d’oü la division 

de premiere main en 12 le^ons, c’est-ä-dire pour un office de Schema monastique - et ä la pre- 

dication (adpopulurri).

Le calendrier modifie des fetes liturgiques du saint semble deja ancien ä Gurdisten, puis- 

qu’il resulta de l’initiative desantiquiorespatres-, dans la le$on XII, cette nouveaute est juxta- 

posee a la mention d’une translation de minori in ecclesiam maiorem. De lä ä penser que les 

deux deplacements sont lies, il n’y a qu’un pas, dejä franchi par Rame 1882,426 et d’autres ä sa 
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suite55. Comme l’archeologie a retrouve les vestiges d’une eglise construite vers la fin du VII Ie 

s. ou au debut du IXC 56, Gurdisten pourrait se faire ici l’echo d’une tradition qui remonte sim- 

plement ä un siede environ57. - Cette homelie fut bien evidemment composee avant l’exode 

des reliques au debut du Xc s., puisque les ossements de Guenole reposent encore dans la 

grande eglise de Landevennec (le$on XII).

Conclusion:

Cette homelia (le^ons I, 2 et 8) a ete utilisee par le redacteur de l’acte n° 2 du Cartulaire de 

Landevennec.

Le sermon imprime par les Bollandistes sous BHL 8962-63 ä partir de mss de Marchiennes 

et de Montreuil n’est pas lie ä cette homelia seule, mais derive plutöt d’une version plus lon- 

gue de la biographie de Guenole oü le Souvenir de s. Guenole est lie ä celui de s. Ethbin58 59.

7. Vita et homelia s. Winwaloei BHL 8960

I - Manuscrits:

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo Nazionale (Fondo Principale), II. L 412 

(Badia fiorentina, l)0059

- datation: in XIe s.: Levison 1920, 588 // deuxieme moitie XIe s.: Berg 1968,25 et 283; Ma

ria Grazia Ciardi Dupre dal Poggetto, I codici liturgici miniati dugenteschi nell’Archi- 

vio capitolare del Duomo di Arezzo (ed. Roberta Passalacqua), Florence 1980, p. 4 // qua- 

trieme quart XIe s.: Garrison 1960,108 n. 27; 194; 393 // ex XIe s.: Garrison 1957,281 // 

entre 1085 et 1100: Garrison 1957, 284 // XIIIe s.: Giuseppe Mazzatinti, Inventari dei 

manoscritti delle biblioteche d'Italia. VIII-Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Forli 

1898, p. 123.

Les datations proposees par les historiens de I’art s’appuient sur un examen stylistique des 

enluminures.

- origine: par son programme hagiologique, ce manuscrit a incite les chercheurs ä situer son 

origine du cöte du sud de laToscane ou de l’ouest de l’Ombrie, Arezzo etant une possibilite 

parmi d’autres (Garrison 1957,281; Id. 1960,194-195; Berg 1968,23,28,283,287).

55 Cette innovation devait faire partie de l’usage de Landevennec au debut du IXC s.; eile est attestee par le 

calendrier des Harkness Gospels, originaires de cette abbaye dans la seconde moitie du IXC s., qui pre- 

sentent un natalis au 3 mars, une translatio au 28 avril et une dedicatio basilicae au 13 mai. Charles R. 

Morey, The Comes, dans: The Gospel-Book of Landevennec (The Harkness Gospels) in the New 

York Public Library (ed. C.R. Morey et alii), Cambridge 1931, p. 57 et pl. XIV et XIX. Ce manuscrit 

s’est ensuite retrouve en Angleterre des le debut du Xc s., peut-etre dans la region de Winchester: 

K.D. Hartzell, The Early Provenance of the Harkness Gospels, dans: Bulletin of Research in the 

Humanities 84 (1981) p. 93,96 s. Lapidge/Sharpe 1985, n° 962.

56 Annie Bardel, L’abbaye Saint-Gwennole de Landevennec, dans: Archeologie medievale 21 (1971) p. 

59,62 et 65-66.

57 Confirmation pour le debut du Xe s. dans un calendrier originaire de cette abbaye contenu dans un 

manuscrit de Copenhague, Kongeiige Bibliotek, Thott 239 in fol., p. 7 et 9. Fac-simiie publie par J.-L. 

Deuffic, Calendrier ä l’usage de l’abbaye de Landevennec, dans: Britannia Christiana. Serie biblio- 

theque liturgique bretonne, fase. 5 (printemps 1985); et aussi par Tanguy 1988,43. Pour la datation de 

ce ms.: Dum ville 1993,3.

58 Paris, BNF lat. 12604 (St-Germain-des-Pres 489 [472])°°, fol. 129v—132v; manuscrit provenant de 

Corbie. Sa finale est editee par le Catal. Paris. III133 (BHL 8963); Guillotel 1986,110.

59 Nous remercions chaleureusement Francois Dolbeau de nous avoir fait decouvrirce temoin precieux, 

absent jusqu’a ce jour de la discussion sur s. Guenole.
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La candidature de St-Anthime de Montalcino a paru seduisante, quand on sait que ce monas

tere fut donne en 876 en toute propriete par Charles le Chauve a nul autre que PevequeJean 

d’Arezzo60, destinataire de la Vita et homelia. Berg 1968,72 ecarte pourtant cette hypothese 

ä cause de la modestie excessive de la decoration de la Passion du saint patron de ce monastere 

par rapport aux pratiques d’embellissement du reste du manuscrit. 11 propose plutöt un ratta- 

chement d’origine a Arezzo, au vu du fait que les saints patrons de cette ville, Laurentinus et 

Pergentinus, semblent les seuls ä etre representes avec des attributs individuels.

Jusqu’a present, personne n’avait utilise le temoignage de la presence d’une Vie de s. Gue

nole, simple confesseur egare parmi des martyrs et seul saint breton dans un environnement 

mediterraneen; cet argument acheve de nous convaincre d’attribuer ä ce manuscrit - ou ä son 

modele - une origine aretine.

En outre, il est possible de suggerer l’existence d’un lien entre ce manuscrit et la personne 

du recipiendaire de la Vita et miracula. Aux fol. 119V—120v (olim 110v—11 lv), dans une section 

du manuscrit d’aujourd’hui qui appartenait a l’origine au second volume du Passionnaire 

(Berg 1968,285), se trouve un Miraculum quod contigit circa imaginem crucis D.N.J. C. (tex

te apparente ä BHL 4230). Ce texte (n° CXL) fut copie immediatement ä la suite du prece- 

dent, au bas de la premiere colonne, en laissant de cöte une information supplementaire four- 

nie par le modele, qu’on eut bien vite regret d’avoir negligee; ä teile enseigne qu’on Pajouta 

aussitöt en trois lignes pleines dans la marge inferieure du fol. 119V (olim 110v)61. Le texte du 

miracle et sa presentation correspondent ä la traduction latine des actes du concile de Nicee II 

(787) effectuee par Anastase le Bibliothecaire et dediee au pape Jean VIII (872-882). Or nous 

savons que Jean d’Arezzo etait un des partisans les plus en vue de ce pape62. D’oü l’hypothese 

selon laquelle la traduction d’ Anastase serait parvenue rapidement a la connaissance de l’eve- 

que d’Arezzo; un extrait en serait passe dans le Passionnaire commandite par ce prelat, pour 

influencer un copiste de la fin du XIe siede. Des lors, la presence dans ce meme Passionnaire 

du present offert par Gurdisten n’aurait rien que de naturel. On peut dejä penser que des co- 

pies-relais fort peu nombreuses separent notre manuscrit de Pexemplaire originel; un autre 

indice en ce sens s’ajoutera lors de la discussion critique ci-apres.

- provenances: ä son entree a la BNC de Florence, ce manuscrit se trouvait ä la Badia (abbaye 

N.-D.) de Florence, oü il etait entre en provenance du monastere des SS Flore et Lucille 

d’Arezzo qui lui fut rattache en 1494. Ce Passionnaire se trouvait encore au monastere 

d’Arezzo au moment d’un demembrement survenu au XVIe s. (Berg 1968,286); il a du y 

entrer peu apres sa fabrication, mais n’a pas ete etabli d’emblee pour cet etablissement, car 

la Passion de ses saintes patronnes fut introduite par une seconde main, du debut du XII* s. 

(Berg 1968,71 et 283).

60 Garrison 1957,284. Georges Tessier ed., Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France. 

II -(861-877), Paris 1952, n°413. Guy Philippart, Jean, eveque d’Arezzo(IX* s.),auteurdu »De As- 

sumptione« de Reichenau, dans: AnalBoll 92(1974) p. 345-346.

61 Librum defero sancti Athanasii [d’Alexandrie] et sancte sinodo offero ad legendem. Sancta sinodus di- 

xit: Legatur. Et accipiens Stephanus notanus et legit. Sermo sancte memorie patris Athanasii de imagi- 

ne D.N.J.C. veriDei nostri, facto miraculo in civitate Berito. Cette Intervention en style direct corres- 

pond ä une prise de parole de Feveque Pierre de Nicomedie au concile de Nicee II, actio IV (PL 129, 

col. 283). Nous remercions F. Dolbeau pour son aide dans Finterpretation de cette notation margina

le.

62 Dietrich Lohrmann, Das Register Papst Johannes’ VIII. (872-882). Neue Studien zur Abschrift Reg. 

Vat. I, zum verlorenen Originalregister und zum Diktat der Briefe. Tübingen 1968, p. 234-235 (Bi

bliothek des Deutschen historischen Instituts in Rom, XXX).
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coordonnees du texte:

- fol. 62-64v (olim 105-107v) = texte n° 7. Ce manuscrit a ete repagine vers 1960, selon le te- 

moignage de Garrison 1960,195 et Berg 1968,285; mais cette pagination recente n’appa- 

rait pas sur le microfilm que nous a aimablement fourni la BNC de Florence. C’est pour- 

quoi nous renvoyons ici ä la foliotation (la plus complete et la plus continue) qui se trouve 

au centre de la marge inferieure, en indiquant entre parentheses une pagination plus ancien- 

ne (oZ:m) qui se lit au coin superieur droit des feuillets. Ce microfilm est consultable a la bi- 

bliotheque de Plnstitut historique allemand de Paris.

contexte:

- Recueil factice de 229 feuillets environ, avant de perdre les feuillets 1-8 et 146-151; initiales 

ornees au debut de chaque texte. Passionnaire in-f olio per circulum anni sur deux colonnes; 

au total, les textes conserves correspondent ä la periode de decembre ä juin (Berg 1968,72 

et 286). Selon Berg 1968, 285-286, il comptait deux volumes ä l’origine; mais la Situation 

est sans doute encore plus complexe que ne le laissent entrevoir les descriptions incomple- 

tes et parfois erronees de Garrison et de Berg. L’histoire mouvementee de ce manuscrit plu- 

sieurs fois demembre et attaque par le couteau du relieur est revelee par la multiplicite des 

foliotations, des numerotations des textes, des formats de parchemin et des ecritures.

Le manuscrit commence aujourd’hui au fol. 9 (olim 52), avec la fin du texte n° [XIX]; la 

Vita et homelia de Guenole fait partie d’une premiere section homogene qui s’etend jus- 

qu’au fol. 113 (olim 156); eile porte le n° XLI de cette collection. Comme l’a compris Berg 

1968,71, certains textes du debut du manuscrit originel ont survecu, mais sont aujourd’hui 

relies ä la suite; ils se trouvent maintenant aux fol. 152-178 (olim 17—43) et correspondent 

aux textes [VI] a XV (mois de decembre). La partie du texte n° 7b qui correspond ä Vhome

lia a ete decoupee apres coup en huit lectures.

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Fiesoie XXXIV

- datation:XVes.: Fawtier 1912a, 27; Levison 1920,587

- provenance: St-Jean de Latran: Fawtier 1912a, 27 

coordonnees du texte:

- fol. 198-200v = texte n° 8 (jusqu’au fol. 201 selon Levison, loc. cit.) 

contexte:

- Manuscrit composite de 289 feuillets en ecriture humanistique, avec de nombreuses initia

les ornees; il contient notamment plusieurs Vies des Peres du desert. Sa transcription de la 

Vita et homelia est appauvrie par rapport ä la copie du manuscrit precedent:

tous les titres et intertitres ont disparu; la copie figuree du monogramme imperial a ete sup- 

primee au bas de la transcription du diplöme de Louis le Pieux (chap. 5); le miracle des fils 

de Catmaglus (deuxieme tiers du chap. 17, renvoye en note dans ledition Fawtier) est sup- 

prime alors qu’il faisait bei et bien partie de l’envoi de Gurdisten.

Pourtant, ce manuscrit est apparente ä la copie originaire d’Arezzo, car ils partagent une la- 

cune commune au chap. 6 (cf. Tableau B).

L’onomastique bretonne a fait trebucher ici ou lä le scribe italien: chap. 5: Matmonocus ab

bas devient Math, monachus abbas\ chap. 14: Riuualus Domnoniae dux devient Rivalus 

Elemoniae dux.

II - Edition:

Fawtier 1912a, 28 et 34-44; edition princeps d’apres le ms. de la Laurentienne, seul connu 

jusqu’a present.

Traduction fran^aise de 7a par Le Jollec 1952,244-245.
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III - Examen critique:

a) resultats:

Amalgame d’extraits de deux oeuvres de Gurdisten sur s. Guenole, par Gurdisten lui-meme, ä 

un moment oü il etait devenu abbe de Landevennec, envoye a l’eveque Jean d’Arezzo (c. 

868-900) vers 870 ou peu apres.

b) resume analytique:

Document 7a: lettre de l’abbe Gurdisten de Landevennec ä l’evequeJean d’Arezzo pour le re- 

mercier du bon accueil fait ä un de ses moines, nomme Pierre, et lui annoncer l’envoi de reli- 

ques de s. Guenole.

Document 7b: une premiere partie (chap. 1-6) est essentiellement consacree a la presentation 

des vertus ascetiques du saint. Le reste est constitue d’une transcription litterale de Vhomelia 

(notre texten0 6).

c) sources:

Outre la lettre d’envoi, cette nouvelle version de la Vie de Guenole est constituee de l’assem- 

blage de deux textes preexistants:

- chap. 1 ä 6: une copie litterale (mais non identifiee comme teile) des chap. II9 all 14 de la vi- 

ta longior, la vita brevior (texte n° 8) ne peut avoir servi de source ici (comme l’a pense Simon 

1985,64), car eile a perdu des passages presents dans le texte envoye ä Arezzo. Chaque chapit- 

re est signale par un titre en capitales qui derive directement des titres fournis par la table des 

chapitres de la vita longior.

- chap. 7 ä 19: une transcription integrale et avouee de Vhomelia (texte n° 6)63. L’homelie est 

transcrite sous son titre propre; chaque chapitre est signale par un titre en capitales que ne 

fournissent pas les manuscrits ayant transmis l’homelie seule.

d) discussion critique:

Fawtier 1912a, 28 qualifie le document n° 7a de »prologus«, terme qu’il n’a peut-etre pas 

trouve dans son manuscrit du XV' s.; le manuscrit du XIe s. ne lui donne pas de titre particu- 

lier. L'appellation »lettre d’envoi« nous parait mieux correspondre ä son röle; eile annonce en 

effet l’expedition de reliques en remerciement du bon accueil fait ä un moine de Landevennec 

par l’eveque Jean d’Arezzo64. Quoique la lettre ne le mentionne pas, il etait d’usage d’accom- 

pagner un tel present d’un exemplaire de la Vie du saint concerne65.

Les relations entre les deux ecclesiastiques ne se Iimitent toutefois pas ä cet episode; ils se 

connaissaient deja, car Gurdisten se rejouit de ce que l’arrivee de bonnes nouvelles, rappor- 

tees par le moine Pierre, a mis fin au doute et ä I’incertitude causes par une rumeur - de re au- 

dita - non precisee. Ils etaient dejä en contact, ne serait-ce que par l’hospitalite genereusement 

accordee par l’eveque ä des moines de Landevennec de passage ä Arezzo. Peut-etre meme se 

63 II nous parait exclu d’inverser la relation et de faire de Vhomelia un produit derive de la vita et homelia, 

comme l’a suppose GuilloTel 1986, 111 ä un moment oü il ne pouvait savoir que la tradition ma- 

nuscrite du montage offert en present prouve l’existence prealable de Vhomelia.

64 Une bourde du copiste du XVe s. a provoque le dedoublement accidentel de cet heureux moine:frater 

noster Petrus vester quoque fidelis... intravit dans le manuscrit du XIe s. est devenu f.n. Petrus frater 

quoqueFidelis... intravit.

65 Martin Heinzelmann, Translationsberichte und andere Quellen des Reliquienkultes, Turnhout 

1979, p. 84 (T ypologie des sources du moy en äge occidental, 33).
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connaissaient-ils personnellement. D’un cöte, le prelat Italien a joue un röle de premier plan 

dans les affaires ecclesiastiques de son temps: familier et homme de confiance du pape Jean 

VIII, ami de Charles le Chauve66, il a frequemment agi comme legat pontifical non seulement 

en Italie mais egalement au nord des Alpes67. D’autre part, il est tres plausible que Gurdisten 

ait lui aussi frequente l’empereur, ä l’instar d’autres abbes de grands monasteres bretons du 

IXe siede, tels Helocar de St-Meen68, Conwoion de Redon (Poulin 1991,147 et 150-151) et 

Matmonoc de Landevennec (vita longior II13) face ä Louis le Pieux.

Il est plus delicat de savoir oü leurs routes ont pu se croiser; dans l’entourage de Charles le 

Chauve? Jean d’Arezzo a certainement sejourne ä St-Denis, oü il s’est porte ä la rencontre de 

Charles en 876, et peut-etre dejä aussi töt que 87069; il en a ramene un manuscrit de luxe, qu’il 

a ensuite offert ä l’abbaye de Nonantola70. Nous ignorons si Gurdisten est lui aussi passe par 

St-Denis; il aurait pu y prendre connaissance d’un opusgeminum recemment consacre au pa- 

tron du lieu71 et y puiser l’idee d’en faire autant pour Guenole...

Il n’y a rien d’etonnant ä ce que Gurdisten ait cherche ä plaire a un haut dignitaire au 

moyen d’un envoi de reliques convoye par des moines de Landevennec; Jean d’Arezzo est ju

stement un amateur de reliques: on lui attribue une translation mouvementee des saints Flore, 

Lucille et Eugene d’Ostie a Arezzo (BHL 5021). Gurdisten a sans doute pense interesser un 

habitue des milieux imperiaux en selectionnant dans ses ceuvres sur Guenole un passage oü fi- 

gure precisement une copie (partielle? depourvue d’arenga ...) d’un diplöme imperial, un 

choix qui n’a rien de »bizarre« ici, contrairement ä ce que pense Fawtier 1912a, 32.

Les titres propres aux chapitres qui decoupent l’Homelie sont certainement presents dans 

l’exemplaire envoye de Landevennec, et non pas des additions introduites en Italie; en effet, 

dans le titre du chap. 15 du document envoye ä Arezzo (fol. 64 du ms. du XIe s.), il est questi- 

on d’une distance de deux milles que le recit subsequent ne mentionne pas. Or cette Informa

tion se trouve dans la vita longior II 3; comme on ne connaissait pas cette derniere ceuvre ä 

Arezzo, il a fallu que Gurdisten fournisse lui-meme 1 Information dans un intertitre de sa fa- 

brication. Cette fa$on d’annoncer chaque chapitre par un titre en capitales (en reprenant le cas 

echeant le libelle de la tabula capitulorum) s’observe aussi dans le manuscrit de Quimper et 

pourrait renvoyer ä l’epoque de Gurdisten; ici encore, la distance parait relativement breve 

entre l’original breton et son temoin italien le plus ancien.

Sans doute lasse de s’etre dejä longuement exprime sur tous les tons sur Guenole ou presse 

par les circonstances, Gurdisten s’est probablement rabattu sur une solution de facilite en de- 

66 Theodor Schieffer, Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Vertrage von Meersen (870) bis zum 

Schisma von 1130, Berlin 1935, p. 17 (Historische Studien, 263).

67 Releve de ses activites par Herbert Zielinski, Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern, 

751-918 (926). 3 — Die Regesten des Regnum Italiae und der burgundischen Regna. 1. Die Karolinger 

im Regnum Italiae, 840-887 (888), Cologne 1991, n° 477,478, 496,497, 500, 506, 516, 594, 653, 684, 

770 (J. F. Böhmer, Regesta imperii 1,3-1); Charles le Chauve a sejourne au moins une fois ä Arezzo, 

en decembre 875: ibid., n° 483. Paul Kehr, MGH Die Urkunden der deutschen Karolinger. II - Die 

Urkunden Karls III. Berlin 1937, n° 12,31 et Anhang 2. Wilfried Hartmann, Die Synoden der Karo

lingerzeit im Frankenreich und in Italien, Paderborn 1989, p. 392 (Konziliengeschichte, 8).

68 J. F. Böhmer, E. Mühlbacher, Regesten des Kaiserreiches (ut adn. 35), n°611; Helocar etait en me- 

me temps eveque d’Alet. Poulin 1981,32; le cumul des deux fonctions par un seul et meme Helocar 

est conteste par H. Guillotel, Recherches sur Tactivite des scriptoria bretons au IXe siede, dans: 

Memoires de la Societe d’histoire et d’archeologie de Bretagne 62 (1985) p. 34 et 36.

69 T. Schieffer, Die päpstlichen Legaten (ut adn. 66) p. 12 et 16-18. A partir de la fin des annees 860, St- 

Denis fut (avec Compiegne) un des lieux de sejour les plus frequentes par Charles le Chauve: Janet L. 

Nelson, Charles le Chauve, Paris 1994 (lere ed. anglaise 1992), p. 256.

70 Klaus Gamber, Codices liturgici latini antiquiores, Fribourg (Suisse) 1963, n° 770 (Spicilegii Fribur- 

gensis Subsidia, 1); Louis Brou, Le sacramentaire de Nonatola. Ms. Paris, BN lat. 2292, dans: Ephe- 

merides liturgicae 64 (1950) p. 274-282.
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coupant deux morceaux de ses oeuvres anterieures pour offrir un present ä un bienfaiteur et 

ami lointain; il a ainsi maintenu avec ä-propos deux renvois ä ses publications personnelles 

sur s. Guenole (chap. 9 et 19). 11 n’y a pas lieu d’attribuer a un copiste italien la Compilation de 

morceaux choisis des oeuvres de Gurdisten sur s. Guenole71 72.

Un tel decoupage mecanique a provoque l’apparition d’un doublet maladroit: le choix 

d’utiliser la section de la vita longior consacree aux vertus ascetiques de Guenole a entraine la 

repetition litterale du meme catalogue de vertus aux chap. 1 et 19 de la Vita et homelia.

Nous ne retenons pas l’hypothese des plus improbables d’une identite entre Winwaloeus 

et un Wandilocus, d’apres laquelle Merdrignac 1988,30 suppose un desir d’en savoir plus 

sur Guenole de la part de Jean d’Arezzo. II est encore plus impossible que Gurdisten ait inter- 

rompu la redaction de sa vita longior pour Compiler »de toute urgence« la Vie d’Arezzo, si 

l’on accepte la sequence que nous proposons pour l’ordre de redaction des pieces du dossier: 

l’homelia systematiquement remployee pour Arezzo n’a pu etre redigee qu’apres Pacheve- 

ment de la vita longior, comme il ressort du tableau synoptique joint en annexe (Tableau B).

Conclusion:

Etant donne les conditions de son elaboration, cette Vie pourra etre utilisee comme temoin 

supplementaire pour soutenir la preparation d’une edition critique de la vita longior et de 

Vhomelta; Fawtier a dejä signale en note de son edition des variantes tirees de ces deux docu- 

ments.

71 Michael LAPiDGE,TheLost »Passiometricas. Dionysii« byHilduinof Saint-Denis, dans: Mittellatei

nisches Jahrbuch 22 (1987) p. 56-79. Voir aussi supra, note 50.

72 Hypothese consideree un momentpar H. Moretus au cours de sa recension de Fawtier 1912a, dans: 

AnalBoll32(1913)p. 339.
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TABLEAU B

Table de concordance de la» Vita longior s. Winwaloei«, de l’»Homelia« et de la » Vita et 

homelia« d‘Arezzo

(Developpement du tableau comparatif de Fawtier 1912a, 32)

Vita longior

(BHL 8957)

II9

1110

1111

1112

1113

1114

Homelia

(BHL 8959)

emprunt litteral

Arezzo 

(BHL 8960) 

lettre d’envoi 

1

2

3

4

5 

61

•

prologus 

I

7

8

13 II 9

14 III 10

17 IV 11

111 V 12

114 et 15 VI 13

118 VII 14

119-20; II 3-5,7 reformulation VIII emprunt 15

118,15-17

1122

condensee IX litteral
16

Xinc. 171

1123 Xmed. 172

1127 Xdes. 17’

II28-29 XI 18

XII1 191

II9 
<■

XII2 192

a La Vie d’Arezzo a laisse tomber le passage suivant de sa source: »spemque suam in omni negotio 

Christo committebat«.
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8. Vitabreviors. Winwaloei BHL 8956d

I - Manuscrits:

London, BL Cotton Otho D.VIII00

- datation: XIIe s.: N.R. Ker rapporte par Doble 1962,65 n. 12 et par David N. Dumville, 

c.r. de Simon 1985a, dans: Cambridge Medieval Cekic Studies 11 (1986) p. 118-119; La- 

pidge/Sharpe 1985, n° 958; Brett 1986,259 // ex XIIe s.: Levison 1920, n° 288; C.I.M.I. 

Van Beek, Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis, Nimegue 1936,1.1, p. 25* // in XIIIe s.: 

G. Waitz, Handschriften in englischen Bibliotheken (Beilage zu dem Bericht über die Rei

se nach England), dans: Neues Archiv 4 (1879) p. 343 // XIIIe s.: De Smedt 1888, 170; 

Latouche 1911,7.

- provenance: Christ Church de Cantorbery: Dumville et Brett loc. cit.; J. Carley & C. 

Tite, Cotton as aCollector of Manuscripts, dans: The Library 6e s., 14/2 (1992)p. 98.

coordonnees du texte:

- fol. 86v-95 = texte n° 8 (et non pas fol. 86 comme chez Latouche 1911,97 n. 1). 

contexte:

- Recueil factice de petit format de 269 folios au total, regroupant des documents historiques 

et hagiographiques. La section des fol. 8-173v constitue une collection de Vies de saints 

dont les fetes s’etendent des calendes de fevrier au 20 mars environ. Manuscrit gravement 

endommage par un incendie en 1731; l’ordre des folios est aujourd’hui perturbe; retablisse- 

ment par De Smedt 1888,171.

Brett 1986,259 a repere deux autres etats de cette version breve. L’un est cote BHL 8964b; il 

lui manque la description initiale de file de Bretagne; il est connu par deux manuscrits insulai- 

res tardifs:

Dublin, Trinity College Library 171 (B.1.16)00 du XIII' s., provenant de l’abbaye de Jer- 

vaulx dans le Yorkshire;

Oxford, Bodleian Library, Bodley 240, du troisieme quart du XIVe s. et originaire de Bury 

St. Edmunds, peut-etre copie sur le ms. Cotton. L’autre version est cotee BHL 8965, unique- 

ment connue par l’edition de John Capgrave, Nova Legenda Angliae par Carl Horstmann 

(Oxford 1901), qui donnerait un texte derivedu ms. Cotton.

II - Editions:

a) edition de reference: Latouche 1911,97-112, d’apres le ms. unique. L’editeur a malheu- 

reusement omis de numeroter les chapitres; nous avons numerote ses alineas a la suite (de 1 ä 

30) pour creer un Systeme de reference Standard.

b) autre edition: De Smedt 1888,174-249, d’apres le ms. unique; seuls les passages imprimes 

en caracteres typographiques de grand format correspondent au ms. Cotton. Ce procede 

choisi par l’editeur pennet de voir avec precision comment a travaille l’abreviateur. 

Traductions: Simon 1985a, 4-32 et 1986,323-335.

Fac-simile: fol. 86v= Latouche 1911,113.

III - Examen critique:

a) resultats:

Abrege compose entre 913 et 1200, dans le nord de la France ou en Angleterre.

b) resume analytique:

Reduction de la vita aux seuls elements proprement biographiques de la longior, sauf le passa- 

ge relatif au roi Gradlon, empörte par la suppression de tous les passages poetiques.
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c) sources:

Seuls sont maintenus les emprunts, echos ou imitations dejä reperes dans la Version longue 

qui sont associes a la narration d’episodes biographiques de Guenole; beaucoup disparaissent 

donc, car ils etaient particulierement longs et nombreux dans les sections consacrees speciale- 

ment ä Fedification morale (cf. Tableau C). II serait cependant inexact de pretendre que lä 

seulement se trouvent les influences litteraires, comme on a parfois tendu ä le faire73. Certains 

analystes ont remarque que des citations averees ont ete raccourcies par la manoeuvre d’a- 

breviation, sans en tirer de conclusions fermes sur le classement relatif des redactions succes- 

sives: ainsi Merdrignac 1985,41.

d) discussion critique:

Bien qu’elle ne soit certainement pas bretonne d’origine et probablement pas anterieure ä Fan 

mil, cette Version de la Vita Winwaloei merite d’etre examinee ici ä cause de la place importan

te qu’elle a traditionnellement occupee dans la discussion sur le dossier ancien du fondateur 

de Landevennec et la date ancienne qu’on a souvent propose de lui attribuer.

11 nous parait inutile de soupeser un ä un les arguments des uns et des autres pour ou contre 

Fanteriorite de la brevior par rapport ä la longior7*. Deux arguments decisifs, pas encore uti- 

lises dans la discussion, nous semblent etablir clairement la date posterieure de la brevior et 

son Statut d’abrege de la longior.

(1) Dans la Vie longue II9, un long emprunt litteral aux Actus Silvestri a ete düment recon- 

nu; la Vie breve 19 coupe cette citation de moitie. Un abreviateur qui donne de grands coups 

de ciseaux dans un texte trop long a procede ici comme partout ailleurs dans son travail: par 

reduction mecanique des generalites pieuses, sans se rendre compte qu’il tronquait une cita

tion litterale en l’occurrence. Une Operation inverse est hautement improbable: un »develop- 

peur« de texte aurait du detecter la presence d’un prelevement textuel, identifier son origine et 

greffer avec exactitude son prolongement naturel...

(2) Partage entre son labeur de biographe et son entreprise d’edification spirituelle (avant 

tout monastique), Gurdisten a multiplie dans la longior les formules de transition, phrases de 

liaison et autres raccordements entre ses deux niveaux de discours. Dans la mesure oü il s’in- 

teressait avant tout ä la partie biographique, Fabreviateur n’avait plus besoin de ces soudures 

et il les a presque toutes supprimees ou reamenagees, non sans maladresse parfois75; une 

bevue majeure suffit ä le demasquer. Ce qu’il a su faire ä la jonction de la longior II4/5 (= bre

vior 16 des.), il a oublie de le repeter ä la jonction de la longior II21 /22 (= brevior 23 inc.); dans 

ces deux cas, il s’agit d’une reprise du recit en prose apres une section poetique supprimee par 

Fabreviateur. Le chapitre 23 de la vita brevior s’ouvre par la clausule »His ergo ita composi- 

tis« qui ne correspond a rien dans la recension breve, mais joue un röle bien determine dans la 

version longue76. Il s’agissait pour Gurdisten de renouer avec le fil de son recit apres un long 

intermede poetique - sept chapitres d’hexametres de II15 ä II 21 - lui-meme coiffe du titre: 

»Haec autem VII capitula quae sequuntur per heroicum metrum sunt composita«. Ce qui 

coule de source dans la longior ne veut plus rien dire dans la brevior, mais trahit le manege de 

Fabreviateur.

73 M. Simon, Histoire de Landevennec: la vie de Guenole, dans: Pax. Chronique de Landevennec n° 26 

(avril 1981) p. 62-63; Id., en reaction ä Kerlou£gan 1982, dans: Pax n° 34 (avril 1983) p. 80.

74 Revue des debats anterieurs chez KerlouSgan 1982,255 n. 133 et Merdrignac 1985,40-47; Papst 

1994,623 n. 84.

75 Latouche 1911, 11-21 en a remarque quelques-unes dans sa confrontation methodique des recen- 

sions longue et breve, sans oser lächer pour autant sa these sur l’anteriorite de la brevior.

7b Cet incipit est discute par Latouche 1911,23, mais uniquement pour contrer les theses de La Bor- 

derie 1888a.
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On nc peut meme pas soutenir que la longior et la brevior dependent separement d’une 

source commune: l’abreviateur n’a pas eu besoin de plume pour creer sa recension raccourcie, 

des ciseaux lui ont suffi. La Vie breve ne contient rien qui ne se trouve deja dans la Vie iongue, 

sauf sur un point: le miracle du lepreux qui met en scene s. Ethbin. Cet episode se lit au chap. 

24 de la brevior et il a ete imprime ä ton dans la longior II22 par De Smedt 1888,234-236. La 

jonction de l’histoire de Guenole et d’Ethbin renvoie ä l’epoque de la presence de la commu- 

naute cornouaillaise dans la region de Montreuil apres 91377; Gurdisten ne peut donc pas etre 

l’auteur du condense, malgre Wright 1986,167 n. 3. On peut hesiter sur la question de savoir 

si le recit d’association des deux saints s’est d’abord implante dans la vita brevior de Guenole, 

pour donner ensuite naissance a une Vita Ethbini autonome (BHL 2621), ou si au contraire 

l’abreviateur a preleve sur une Vie d’Ethbin preexistante ce passage qui en constitue le noyau 

central.

De toute faijon, cette rencontre n’est pas un produit de l’ecole hagiographique de Lan

devennec: eile s’est effectuee soit dans le nord de la France, soit meme en Angleterre, apres 

l’arrivee a Montreuil (apres 913) et avant 1200 environ, epoque de copie du ms. Cotton78. Une 

elaboration continentale de cette legende conjointe, suivie d’une diffusion vers l’Angleterre 

des le Xe s. demeurent possibles d’apres ce que l’on sait des rapports du monde anglo-saxon 

avec la Petite Bretagne en general, et Landevennec en particulier79. La disparition du roi 

Gradlon et de Louis le Pieux a ete interpretee par Guillotel 1986, 104 comme un signe de 

manque d’interet pour l’histoire continentale. Le fait que Guenole soit donne comme 

celebrant une messe quotidienne ne suffit cependant pas ä denoncer le miracle du lepreux 

comme une interpolation de beaucoup posterieure au IXe s., contrairement ä ce que pensait 

Largilliere 1925,15-16.

A leur retour d’exil, les moines ont ramene ä Landevennec l’histoire d’Ethbin; des lors, sa 

vita a pris place dans le cartulaire de l’abbaye, en complement du dossier hagiographique de 

Guenole. Mais outre le ms. de Quimper et son derive BNF lat. 9746, la Vita $. Ethbini n’est 

vehiculee que par des mss d’origine nordique en compagnie de versions abregees de la Vie de 

Guenole: Douai, BM 84000,84200 et 86500; Wien, Familien-Fideicommiß-Bibliothek 9397a.

Conclusion:

Quoi qu’il en soit de son äge et de sa provenance, cette version breve pourra servir ä l’etablis- 

sement d’une bonne partie du texte de la longior, etant donne la maniere de travailler de l’ab

reviateur que les variations typographiques de l’edition De Smedt 1888 permettent d’appre- 

cier au mot pres. En outre, cette recension laisse entrevoir le fonctionnement d’un veritable 

reseau anglais de circulation de la legende de Guenole.

77 Largilliere 1925,13; Hubert Le Bourdell£s, Lesproblemeslinguistiquesde Montreuil-sur-Mer: 

les origines de la ville ä travers ses noms successifs, dans: Revue du Nord 63 (1981) p. 959.

78 D.N. Dumville se demande s’il ne faut pas songer ä une creation situee a la date et au lieu de fabrica- 

tion du ms. unique conserve (Cantorbery, XIIe s.) dans sa recension de Simon 1985a, ut supra.

79 Dumville 1993,9-13 en attendant son livre annonce: England and the Celtic World in the Ninth and 

Tenth Centuries.
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TABLEAU C

Table de concordance desprincipales » Vitae s. Winwaloei«

Longior prosaica 

(BHL 8957)

praefatio rythmica 

capitula 

nota

Recapitulatio metrica

(BHL 8958)

capitula

Brevior (ms. Cotton) 

(BHL 8956d)

Liber Primus

1 1 1

2 ine. 2 2 inc.

2 med. 2

2 des. 2 2

3

3 des.

3,4 3

4 5 4

5

6

5

7 ine.

7 med.

6 6

7 des.

8

6 6

9

9 des.

10

7 7

11

versus elegiaci 

11 des.

8 8

12 ine.

12

13

8 des.

14 9 9

15 inc.

15 med.

10 10'

15 des. 10 102

16 

exametri versus heroici

11 11

16 des.

17

18 inc.

11 des.

18 12 12

19 inc.

19

13 13

20»

202

21

22

13 14

Liber Secundus

praefatio/conclusio

1 inc. transitio 15 inc.

1

2

1

3 1 15
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3 des.

4 2 16

hymnus
*

5 inc. 3 16 des.

5

6

7* 3 17

72

8 inc. 4 18'

8 med.

8 des. 182

9 inc.

9 med. 5 19

9 des.

10 5 20

11' 6 21

ll2 6

12 inc. 7

12 med. 7 22 inc.

12 des.

13 7

14’ 8

142 8 22

VII capitula per heroicum

metrum

15 9

16

17

18 10

19

20

21

22' 23

222 24

23 11 25

24 inc. 11 26’

24 med.

24 des. 11 262

25

26' 12 27

262

27 13 28

27 des. 13

28 14 29

28 des.

29 14 30


