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Topographie Chrétienne des cités de la Gaule, XVI, 2014 

Errata-corrigenda et addenda 

(établis en février 2023) 

 

vol. 1 

N.B. : KÖLZER = KÖLZER, Die Urkunden Ludwigs des Frommen, MGH, Dipl. Karol., IV, 3 vol., 
Wiesbaden, 2016. 

Autun 
p. 48, ajouter : [19*] BALCON-BERRY S., BERRY W., SAPIN, C. (dir.), Le groupe épiscopal et 
canonial d’Autun. 20 ans de recherches archéologiques, Pessac, Ausonius Éditions, collection 
DAN@ 6, 2021, 300 p. [en ligne] https://una-editions.fr/le-groupe-episcopal-et-canonial-
autun; [D] DUMÉZIL D. (dir.), Le Dossier saint Léger, Paris, Les Belles Lettres (La Roue à Livre), 
2017. 

Cahors 
p. 70 [D], ajouter : La Vie de saint Didier évêque de Cahors (630-655). Introduction, édition, 
traduction et notes par Bate K., Carpentier É. et Pon G., avec la collaboration de Boissavit B. 
et Prévot F. et alii, Turnhout, 2021. 

Jublains 
p. 124, 1., remplacer « Diehl [9*], Naveau [10*] » par « Diehl [10*], Naveau [11*] ». 

Le Mans 
p. 131, 2. (2e §), remplacer « Guilleux [4]… Deschamps [5] » par « Guilleux [5]… Deschamps 
[6] ». 
p. 132, § 2, remplacer « Deux documents de 686 [K] et de 693 [M], émanant de l’évêque 
Aiglibertus, attestent » par « Deux documents émanant de l’évêque Aiglibertus, autrefois 
datés par Havet ([33], appendice VII, p. 394 et sq.) de 683 ([K], cité dans [Y], Busson-Ledru, 
p. 210-215) et de 692 ([M], cité dans [Y], Busson-Ledru, p. 206-207), ont été datés 
respectivement de 686 et 693 par Weidemann (p. 215-220) ; ils attestent » 
p. 132, § 4, remplacer « Au IXe siècle… Aldric entreprit » par « En 836, l’évêque Aldric reçut 
de Louis le Pieux cette cella située entre le mur de la cité et la Sarthe, in suburbio ipsius 
civitatis, id est intra fluvium Sartæ et murum præfatæ urbis quae est constructa et dicata in 
honore sanctae Dei genetricis et sancti Petri et aliorum sanctorum ([Z], Charles et Froger, 
p. 45-49, Weidemann n° 45, p. 301-302, interpolé selon KÖLZER, n° 365, p. 914-915), qu’il 
entreprit ». p. 132, § 8, remplacer « où reposait le corps de s. Pavin, comme le montrent 
les » par « où reposait le corps de s. Pavin [U]. Comme le montrent les…. ». 
 

Le Puy 
p. 134, ajouter : [7*] MÉREL-BRANDENBURG, B. (dir.), Le baptistère Saint-Jean au sein du groupe 
épiscopal du Puy-en-Velay, Turnhout, 2018 (Bibliothèque de l’Antiquité Tardive, 34). 

Liège 
p. 138, ajouter : [8*] HENRARD D., LÉOTARD J.-M., « Liège au Haut Moyen-Âge : un état de la 
question, dans PANHUYSEN T. (éd.), Transformations in North-Western Europe, Actes du 
60e Sachsensymposium de Maastricht (19-23 septembre 2009), Amsterdam/Maastricht, 
2011, p. 43-50 ; [9*] HENRARD D. et LÉOTARD J.-M., « Sainte-Marie-et-Saint-Lambert de Liège. 
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Approche archéologique de la cathédrale dite « notgérienne » et de ses antécédents du haut 
Moyen Âge », Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, 123, 2019, p. 5-63. 
p. 139, légende de la figure 1, lire en 2 : « vestiges des églises du haut Moyen Âge 
(oratoire éventuel de la villa épiscopale et états successifs de la basilique Saint-Lambert 
avant la fin du 10e siècle) » ; lire en 4 : « Vestiges de la cathédrale médiévale » . 
p. 139, 2e § : après « vicus publicus », ajouter : (Annales regni francorum, éd. KURZE, Hanovre 
1895, p. 30) ; après « pagello leuchio », ajouter : (leuhio/leuchio, cf. Diplomata Caroli Magni, 
éd. E. Mühlbacher, MGH, Dipl. Karol. 1, Hanovre, 1906, n° 124, p. 174, l. 14). 
p. 139, 1ère ligne du dernier §, remplacer 727 par 714. 
p. 140, légende de la figure 2, lire : 1 : « oratoire de la villa de saint Lambert ? ». 
p. 140, remplacer la fin du dernier § (« D’un état antérieur… chevet plat ») par : « Le sol 
bétonné rougeâtre conservé sur une large étendue de la nef et recoupé par les fondations 
de la cathédrale ottonienne n’est pas daté. Il est indubitablement postérieur en stratigraphie 
au sol incorporant la mosaïque représentant une croix grecque dans un cercle. Aucun 
argument décisif ne permet d’associer ces différents niveaux de sols à l’évolution 
architecturale du chevet occidental pré-ottonien, revu en 2003. 
p. 141, 3., au 2e §, supprimer la référence bibliographique 7*. 

Lyon 
p. 146, ajouter dans [6*] : I. Parron et Chr. Becker, L’abbaye d’Ainay à Lyon, résultats de 
l’étude archéologique du bâti, p. 133-146 ; ajouter [14*] REYNAUD J.-F. et al. 2018, Une 
enceinte réduite à Lyon (fin IIIe-IVe siècle apr.-J.C), dans Bérard F. et Poux M.  (dir.), 
Lugdunum et ses campagnes. Actualité de la recherche, Archéologie et histoire romaine 38, 
Drémil-Lafage, Mergoil, 2018, p. 309-344 et [15*] REYNAUD J.-F., en collaboration avec PUEL 
O., À la recherche d’un Lyon disparu. Vie et mort des édifices religieux du IVe au XXe siècle, 
Alpara-MOM, 2021, DARA 52. 
p. 148 (Ville du Bas-Empire), au § 1, l. 7 remplacer « voir infra 15-16 »par « voir infra 14 et 
16 » et au § 3, ajouter : La présence d’un mur d’enceinte en rive droite de la Saône a été 
validée par l’équipe de l’Atlas topographique de Lugdunum (t. II, en préparation) (Reynaud 
et al, [14*] ; Reynaud [15*] p. 35-29). 
p. 150, 3. , remplacer « que les fondations du mur nord et de l’abside appartiennent bien à 
une église… » par « que les fondations du mur nord et de l’abside appartiennent à cette 
église (Reynaud [4*] p. 83 ; Reynaud [15*] p. 65-69). 
p. 155, n° 17, § 2, l. 6, remplacer « voir supra, Genève, 6, p. 00 » par « voir supra, Genève, 8, 
p. 105 ». 
p. 157 (c. Saint-Martin d’Ainay), ajouter, à la fin du dernier § : Une chapelle Saint-Pierre 
située à l’ouest de cet emplacement et dont il reste encore une partie de la nef romane a 
peut-être succédé à une ancienne église des Martyrs ou des Apôtres. 

Maastricht 
p. 159, modifier : [11*] THEUWS F. et KARS M. (éd.), The Saint-Servatius complex in Maastricht. 
The Vrijthof excavations (1969-1970). Roman infrastructure - Merovingian cemetery – 
Carolingian cemetery – early town development, Merovingian Archaeology in the Low 
Countries, 4, A publication of the Saint-Servatius Project, Bonn 2017. 

p.  159, ajouter:  

[12*] PANHUYSEN T., KRONZ A., SIMON K., VAN WERSCH L., « The early medieval tesserae from the 
St-Servatius Church excavations in Maastricht (The Netherlands) and their chemical 
composition », dans van Wersch L., Verslype L., Strivay D., Theuws F. (éd.), Early Medieval 
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Tesserae in Northwestern Europe. Merovingian Archaeology in the Low Countries 6 (Bonn 
2019), p. 96-109 (texte) et p. 142-144 (bibliographie). 
[13*] DE LA HAYE R., « De historische Servatius.Stand van zaken », Publications de la Société 
Historique et Archéologique du Limbourg (PSHA), 155, 2019 , p. 10-56. 

Nice 
p. 198, 3e ligne de titre lire : « Voir aussi Cimiez, II, p. 77-80 » et remplacer « 1. La 
cathédrale » par « 1. (= a du t. II, p. 88). La cathédrale ». 

Paris 
p. 204, Généralités,  ajouter :  
[26*] SOULAY V., Étude d’un paysage urbain : l’impact du fait monumental religieux sur la 
structuration de la rive droite de la Seine à Paris au Moyen Âge, 3 vol., thèse de doctorat en 
histoire de l'art et archéologie sous la direction de Dany Sandron, Sorbonne-Université, 
2014 ; [27*] PEIXOTO X. (dir.), Île-de- France. Paris IVe. Préfecture de Police, salle d’accueil. 2, 
rue de la Cité. Occupations urbaines de l’île de la Cité (seconde moitié du Ier siècle av. J.-C -
XIXe siècle). Rapport de fouille, Paris, 2015 ; 
[28*] BOISSAVIT-CAMUS B., « Des rois bâtisseurs d’église : l’investissement royal en Gaule du Ve 
au VII

e siècle », Le prince chrétien de Constantin aux royautés barbares (IV
e-VIII

e siècle), éd. 
S. Destephen, B. Dumézil, H. Inglebert, Paris, 2018 (Centre de recherche d’histoire et de 
civilisation de Byzance, 22/2), p. 517-543 ; 
[29*] ROBIN S. (dir.), Collège Sainte-Barbe. 4, rue Valette, Paris, 2016 ; 
[30*] BÜTTNER S., AUMARD  S., GORET J.-Fr., « Nouveaux apports à la connaissance du chantier 
de construction roman de l’abbatiale Saint-Germain-des-Prés. Premier bilan du Projet 
collectif de recherches (2016-2017) », Bucema, 22.2, 2018, p. 58-71 ; 
[31*] BARBIER J., « Saint Étienne ou sainte Marie ? Un vieux débat à refermer : ‘le vocable de 
la cathédrale de Paris à l’époque franque’ », Revue Mabillon, n. s., 32 (= 93), 2021, p. 5-20 ; 
[32*] GERMANN C., La royauté franque et les origines du culte de saint Germain de Paris (VI

e-
VIII

e siècles), Revue Mabillon, n. s., 32 (= 93), 2021, p. 21-41 ; 
[33*] BARBIER J., Bussons D., SOULAY V., « Une relecture et des questions sur l’édifice à plan 
basilical trouvé en 1847 sous le parvis de Notre-Dame de Paris », Bulletin du centre d’études 
médiévales d’Auxerre-BUCEMA, 26-2, 2022 [en ligne]. 
p. 204, Sources :  
[J], ajouter après « [567-584] » : « et même [575-584] : EAD., Archives oubliées du haut 
Moyen Âge. Les gesta municipalia en Gaule franque (VI

e-IX
e siècle), Paris, 2014 (Histoire et 

archives, 12), p. 299. » ; 
[N], remplacer « donation de Vuademir » par : « précaire de Vuademerus » ; 
[O], remplacer « Vuademir » par : « Vandemiris » ; 
[Q] (TCCG 8, p. 102), ajouter : « Nouvelle édition et traduction : La geste des rois des Francs. 
Liber historiae Francorum, texte latin éd. par B. Krusch, trad. et commentaire par S.Lebecq, 
Paris, 2015 (Les classiques de l’histoire au Moyen Âge). » ; 
[R], ajouter : « Voir désormais KRÖNERT K., « L’activité hagiographique à Paris à l’époque 
carolingienne (env. 750-950) », Hagiographies vol. VIII, dir. M. Gaillard, M. Goullet, 
Turnhout, 2020 (Corpus christianorum), p. 515-590, aux p. 522-527 » et, en dernier lieu : 
Germann [32*], p. 35-40. » ; 
[V] (TCCG 8, p. 101) : ajouter : Kölzer, I, n° 27 (copie figurée du IXe siècle). » ; 
[AA] (TCCG 8, p. 101) : ajouter : « sur le Martyrologe d’Usuard, élaboré dans la décennie 
850-860 cf. KRÖNERT, « L’activité hagiographique à Paris » (art. cit), p. 518-522. » ; 
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[AB] (TCCG 8, p. 101), ajouter : « Sur les Miracula S. Genovefae, écrits peu après 862, cf. 
KRÖNERT, « L’activité hagiographique à Paris (art. cit.), p. 568-570. » ; 
[AE] (TCCG 8, p. 101) : ajouter : « Sur les Translationes et Miracula S. Germani, écrits au 
milieu des années 870, cf. KRÖNERT, « L’activité hagiographique à Paris » (art. cit.), p. 536-
540. » ; [AG] (TCCG 8, p. 101), ajouter : « Sur la Vita S. Mederici et translatio a. 884 
composée probablement avant 885/886, cf. KRÖNERT, « L’activité hagiographique à Paris » 
(art. cit.), p. 575-577. » ; 
[AM] (TCCG 8, p.101), ajouter : « Sur la Vita S. Droctovei de Gislemar,  composée au plus tôt 
au X

e siècle et probablement au XI
e siècle, cf.  KRÖNERT, « L’activité hagiographique à Paris » 

(art. cit.), p. 554-557. »  
Évolution du cadre urbain :  
p. 205, 3e paragraphe, après «  (Busson [1*] p. 55-61 ; Poux, Robin [4*] ; Viand [17*]), 
ajouter : « mais la question demeure discutée (Peixoto 27*] p. 96-105) ». 
p. 206, 3e paragraphe, remplacer : « On construisit… à l’un d’eux » par : « On construisit aussi 
deux petits balnéaires publics (Busson [1*] p. 433-436 ; 463-465) : le premier, l’« édifice 
Régnard », sous l’Hôtel-Dieu actuel, le second le long du rempart, sous le parvis actuel de 
Notre-Dame (Bouet, Saragoza [16*] p. 396-400) ; une grande demeure comportant des 
thermes a également été découverte à cet emplacement (Barbier, Busson, Soulay [33*]) » ; 
remplacer : « appartenait sans doute à l’un d’eux » par : « appartenait sans doute à cette 
demeure » ; 5e paragraphe, remplacer : « Des édifices furent aussi construits…  dans le béton 
du sol) » par : « Il semble qu’un édifice important d’au moins 80m2, caractérisé par un sol de 
béton, ait été installé pendant le IIIe siècle sous la cour du collège Sainte-Barbe (Robin [28*], 
p. 57) » et ajouter à la fin du 5e paragraphe : « L’installation d’un four à chaux à la fin du III

e 

siècle suit l’abandon du site (Robin [28*], p. 58). » 
p. 207, 1er paragraphe, supprimer : « à l’ouest, il s’avançait … (information orale S. Robin) ». 
La topographie chrétienne : 
p. 207- 208, remplacer « au moins une nef centrale… Périn [20*]) », par : « au moins un 
vaisseau central (32,57 m de longueur conservée sur 9,50 m ou 9,90 m de large), et des 
doubles bas-côtés (5,11 m de large pour le collatéral nord, 4,85 m pour le collatéral sud), ou 
un collatéral simple de 5,10 m de large, un espace de circulation ou un portique de 3,60 m 
de large, un avant-corps, et peut-être des tours ou des tourelles d’escalier (Busson [1*] 
p. 465-468 ; Périn [20*] ; Barbier, Busson, Soulay [33*] ) » ; après «  (un avant-corps et une 
nef flanquée de massifs latéraux ou de tours », ajouter : « ou une nef à trois vaisseaux 
précédée d’un avant-corps, avec un espace de circulation ou un portique, et flanquée de 
tours ou de tourelles d’escalier : Barbier, Busson, Soulay [33*])». 
p. 208, 2e paragraphe : remplacer : « 1,90 m » par : «  2,35 m ». 
p. 209, 1er paragraphe, après « quelques sarcophages de plâtre », ajouter : « dont on ne peut 
être absolument sûr qu’ils sont mérovingiens » et, après « p. 472-474). », ajouter : « Une 
section du mur gouttereau sud de cette église, à sa jonction avec le chœur et comportant 
des remplois antiques, aurait  été retrouvée en 2015 ; sa datation et son identification 
reposent sur sa localisation au-dessus de niveaux stratigraphiques de la fin du IVe-début du Ve 
siècle et sur le texte de la Vita Eligii (Peixoto [ 27* ], p. 146 -154). » 
p. 210, 4e paragraphe, après « avant l’époque carolingienne », ajouter : « Il est possible que 
des reliques de la Croix aient été données à la basilique après que la reine Radegonde en eut 
obtenu de l’empereur Justin II (565-578) (Germann [32*], p. 25, n. 23) ; elles ont pu être 
placées dans l’autel de la Croix attesté dans la Translatio S. Germani (t. VIII, p. 121 ; Germann 
[32*], p. 35, 39). » ; après le 5e paragraphe, ajouter : « Le réexamen d’une abside semi-
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circulaire mise au jour en 1876 par Théodore Vacquer, à l’extrémité du bras du transept sud, 
a confirmé son association, parfois contestée, à la basilique de Childebert Ier (TCCG 8, p. 
122), sans permettre d’exclure qu’elle ait appartenu à un édifice cultuel antérieur, lié « à une 
phase d’inhumation datée du V

e et de la première moitié du VI
e siècle » (Büttner, Aumard , 

Goret [30*], p. 59-60) ». 
p. 211, 2e paragraphe, remplacer « (information orale S. Robin) », par : « (Busson [1*] p. 
373) » et 3e paragraphe, remplacer « (information orale S. Robin) », par : « (Busson [1*] p. 
379-380) ». 
p. 214, 4e paragraphe, remplacer « (information orale V. Soulay) », par : « ( Soulay [26*], vol. 
2, notice 1, p. 6-13). »  
p. 215, 2e paragraphe : remplacer : « L’incertitude… basiliques », par : « Même si des 
sarcophages de plâtre et de pierre décorés, caractéristiques des VI

e-VII
e siècles, ont été 

découverts à l’extérieur ou à l’intérieur de ces églises, l’incertitude demeure sur leurs 
origines. Cela conduit à ». 

Poitiers 
p. 219, ajouter : [16*] RICHARD L., « Poitiers "travaux Coeur d'agglo" », dans Bilan scientifique 
régional Poitou-Charentes, 2010, p. 198-199 ; [17*] BOISSAVIT-CAMUS B. (dir.), Le baptistère 
Saint-Jean de Poitiers. De l’édifice à l’histoire urbaine. Turnhout, Brepols, 2014 (Bibliothèque 
de l’Antiquité tardive, 26) ; [18*] BOISSAVIT-CAMUS B., « Enceintes urbaines et églises 
médiévales » dans Balcon-Berry S., Chevalier P., Boissavit-Camus B. (dir.), La mémoire des 
pierres. Mélanges d'archéologie, d'art et d’histoire en l'honneur de Christian Sapin.Turnhout, 
Brepols, 2016, p. 97-105 (Bibliothèque de l’Antiquité tardive, 29). 

Tours 
p. 284, ajouter : [3*] LORANS É., SIMON G., « Autour de Marmoutier : les premiers siècles du 
monachisme en Touraine », dans Bully S., Dubreucq A. et Bully A. (dir.), Construire l'Europe. 
Colomban et son héritage, actes du colloque de Luxeuil (16-20 septembre 2015), Presses 
Universitaires de Rennes, Rennes, 2018, p. 87-106. 

Corse 
p. 331, ajouter : [13]  PERGOLA P. , Sardinia et Corsica, in Reallexikon für Antike und 
Christentum, XXIX, Stuttgart, 2019, col. 554-574; [14] CASTIGLIA G., PERGOLA P. « Between 
Change and Resilience: Urban and Rural Settlement Patterns in Late Antique Corsica », dans 
Cau Ontiveros M.A., Mas Florit C. (éds.), Change and Resilience. The Occupation of 
Mediterranean Islands in Late Antiquity, Oxbow Books, Philadelphia 2019, p. 25-49. 

p. 337, modifier : [5*] PERGOLA P. (dir.), Mariana et la vallée du Golo, actes du colloque 
international de Bastia-Lucciana (10-16 septembre 2004), 2 vol., Ajaccio, 2013 ; ajouter : [7*] 
CASTIGLIA G., PERGOLA P., « La nascita di un nuovo quartiere attorno al complesso episcopale 
paleocristiano di Mariana (Corsica): riuso architettonico e urbanistico (VI-X secolo-scavi 
1999/2008) », dans Mateos Cruz P., Morán Sánchez C. J. (éd.), Exemplum et Spolia. La 
reutilización arquitectónica en la transformación del paisaje urbano de las ciudades 
históricas (Congreso Internacional Mérida, 26-28 de junio de 2019), Mérida 2020, p. 493-501. 


