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Annexe	1	:	Les	quatre	villes	

	

I. Repères	chronologiques	

	

Lyon	 Metz	 Rouen	 Toulouse	
	 	 1449	:	Entrée	de	Charles	

VII	à	Rouen	
	

1464	 :	 Octroi	 d’une	
quatrième	foire	

	 	 	

1464-1466	:	Installation	
des	 marchands	
banquiers	 italiens	 à	
Lyon	dans	le	sillage	des	
Médicis	

	 	 	

1473	 :	 Introduction	 de	
l’imprimerie	

	 	 	

	
	

	 	 1476	 :	 Introduction	 de	
l’imprimerie	

	 1486	 :	 reprise	 du	
chantier	 de	 la	
cathédrale	

	 	

1480	 :	 Fin	 de	 la	
construction	 de	 la	
primatiale	Saint-Jean	

	 	 	

	 	 1484	 :	 début	 de	
l’imprimerie	

	

	 	 1499	 :	 L’Echiquier	
devient	 permanent.	 Il	
prend	 le	 nom	 de	
Parlement	en	1515.	

	

1506	 :	Ouverture	de	 la	
bourse	de	Lyon	

	 	 	

	 	 1508	 :	 Premiers	 liens	
avec	Terre-Neuve	

	

1519	 :	 Fondation	 du	
Collège	de	la	Trinité	

	 	 	

1521	:	Arrivée	des	idées	
de	la	Réforme	

1521	:	Arrivée	des	idées	
de	la	Réforme	

	 	

	 	 1528	 :	 Premières	
répressions	 contre	 les	
Réformés	

	

1529	 :	 Émeute	 de	 la	
Grande	Rebeyne	

	 	 	

	 	 	 1532	 :	 Premières	
répressions	 contre	 les	
Protestants	

	 	 	 1533	 :	 Entrée	 de	 François	
Ier	

	 	 1534	 :	 Création	 du	
Bureau	des	Pauvres	

	

1536	 :	 Début	 de	 la	
soierie	 à	 Lyon	 avec	

	 	 	



	 8	

l’octroi	 de	 privilèges	
par	François	I

er
	

	 1541	 :	 Entrée	 de	
Charles	Quint	

	 	

1548	:	Entrée	d’Henri	II	 	 	 	

	 	 1550	 :	 Fondation	 de	 la	
Bourse	

	

	 	 1550	:	Entrée	d’Henri	II	 	

	 1552	 :	Entrée	de	Henri	
II	 et	 siège	de	Metz	par	
Charles	Quint	

	 1552	:	Création	du	présidial		

	 	 	 1558	:	Fondation	de	l’Église	
réformée	

	 	 1559	 :	 Fondation	 de	 la	
Compagnie	 du	 Saint-
Sacrement	

	

	 1561	 :	Construction	de	
la	Citadelle	

	 	

	 1561	 :	 Fondation	 de	
l’Église	réformée	

	 	

1562	 :	 Prise	 de	 la	 ville	
par	 les	 armées	
protestantes	

	 1562	:	Prise	de	la	ville	par	
les	armées	protestantes	

1562	 :	 Tentative	
protestante	 et	
«	délivrance	»	de	la	ville	

1563	 :	 Retour	 des	
catholiques	

	 	 	

1564	 :	 Charles	 IX	 et	
Marie	 de	 Médicis	 à	
Lyon	

	 	 	

	 	 	 1565	:	Entrée	de	Charles	IX	

	 1567	 :	 Installation	 de	
quatre	ménages	juifs	

	 1567	 :	 Ouverture	 du	
collège	des	Jésuites	

1572	 :	 Saint-
Barthélemy	lyonnaise	

	 1572	 :	 Saint-Barthélemy	
rouennaise	

1572	 :	 Saint-Barthélemy	
toulousaine	

1588	 :	 Mort	 de	
Mandelot,	 le	 duc	 de	
Nemours	 est	 nommé	
gouverneur	de	Lyon	

	 	 	

1589	 :	 Insurrection	 de	
la	 ville	 contre	 le	 roi.	
Adhésion	à	la	Ligue	

	 1589	 :	 La	 Ligue	 prend	 le	
pouvoir	en	ville	

	

	 	 1591-1592	 :	 Siège	 et	
prise	de	la	ville	par	Henri	
IV	

	

	 1592	 :	 Déclaration	 de	
Senlis	 :	 confirmation	
des	 privilèges	 de	 la	
Communauté	réformée	

1592	 :	 Fondation	 du	
Collège	des	Jésuites	

	

1594	 :	 Soumission	 de	
Lyon	à	Henri	IV	

	 	 	

1595	:	Entrée	d’Henri	IV	
à	 Lyon.	 César	 de	
Vendôme	 gouverneur	
de	 Lyon.	 Nouvelle	
constitution	municipale	

	 	 	

1596	 :	 Grands	 Jours	 à	
Lyon	

	 	 1596	 :	 Edit	 de	 Folembray,	
soumission	à	Henri	IV	
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1600	:	Mariage	d’Henri	
IV	et	de	Marie	Médicis	
à	Lyon	

	 	 	

	 1603	:	Visite	d’Henri	IV	 	 	

1607	 :	 Halincourt,	
gouverneur	de	Lyon	

	 	 	

1614	 :	Construction	de	
l’Hôpital	de	la	Charité	

1614	 :	 construction	 du	
Temple	 de	 la	 rue	
Chambière	

	 	

	 	 	 1619	:	exécution	de	Vanini	

	 	 	 1621	:	Entrée	de	Louis	XII	

1622	 :	 Entrée	 de	 Louis	
XIII	à	Lyon	

1622	 :	 Ouverture	 du	
Collège	Jésuite	

	 	

1628	 :	 Epidémie	 de	
peste	

	 	 	

1630	 :	 Guérison	
miraculeuse	 du	 roi	 à	
Lyon	

	 	 	

1632	 :	 Emeute	 des	
ouvriers	 en	 soie	
lyonnais	

	 	 1632	:	Exécution	du	Duc	de	
Montmorency	

	 1633	 :	 Création	 du	
Parlement	de	Metz	

	 	

	 	 1639	 :	 Révolte	 en	 lien	
avec	 celle	 des	 Va-nu-
pieds	

	

	 1640-1641	 :	
suppression	 des	 Treize	
et	 création	 d’un	
bailliage	et	d’un	bureau	
de	Ville	

	 1641	 :	 Début	 de	 la	
Compagnie	 du	 Saint-
Sacrement	

1642	 :	 Mort	
d’Halincourt,	exécution	
de	 Cinq-Mars	 et	
François	 Auguste	 de	
Thou	

	 	 	

1643	:	Vœu	du	Consulat	
à	la	Vierge	

	 	 	

1646	 :	 Fin	 de	 la	
construction	du	nouvel	
Hôtel	de	Ville.	

	 	 	

	 	 	 1647	 :	 Fondation	 de	
l’hôpital	Saint-Joseph	de	la	
Grave	

	 1648	 :	 Traité	 de	
Münster.	
Rattachement	 de	 la	
ville	 au	 royaume	 de	
France.	 Création	 de	 la	
province	 des	 Trois-
Évêchés	

	 	

	 	 1649	 :	 Troubles	 liés	 à	 la	
Fronde	

	

	 	 1650	 :	 Entrée	 de	 Louis	
XIV	
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1652	:	Nouvel	Hôtel	de	
Ville	

	 	 	

	 	 1654	 :	 Construction	 de	
l’hôpital	des	Pestiférés	

	

	 	 	 1659	:	Entrée	de	Louis	XIV	

1664	 :	 Réception	 du	
cardinal	 Flavio	 Chigi,	
légat	pontifical	

	 	 	

1685	:	Mort	de	Nicolas	
de	 Neufville,	 duc	 et	
maréchal	de	Villeroy	

1685	 :	 Dragonnades.	
Exil	 de	 nombreux	
protestants	messins	

	 	

	 	 	 1694	 :	 Création	 de	
l’Académie	 des	 Jeux	
floraux	

1696	 :	 Transfert	 du	
siège	 du	 parlement	 de	
Dombes	 de	 Lyon	 à	
Trévoux	

	 	 	

1700	 :	 Création	 de	
l’Académie	 des	
sciences,	 belles-lettres	
et	arts	de	Lyon	

	 	 	

1713	 :	 Inauguration	de	
la	 statue	 équestre	 de	
Louis	 XIV	 sur	 la	 place	
Bellecour	

	 	 	

	 1718	 :	 Limitation	 du	
nombre	 de	 familles	
juives	à	480	

	 	

	 1727	 :	 Nomination	 de	
Belle-Isle	 comme	
gouverneur	

	 	

	 1744	 :	 Visite	 de	 Louis	
XV	

1744	 :	 Fondation	 de	
l’Académie	de	Rouen	

	

	 	 	 1746	 :	 Création	 de	
l’Académie	 des	 sciences,	
inscriptions	 et	 belles-
lettres	

1748	 :	 Fin	 des	 travaux	
de	 Souflot	 à	 l’Hôtel-
Dieu	

	 	 	

	 	 1749	:	Visite	de	Louis	XV	 	

	 	 	 1750	 :	 Création	 de	
l’Académie	 de	 peinture,	
sculpture	et	architecture	

	 1757	 :	 Création	 de	 la	
société	 royale	 des	
Sciences	et	des	Arts	

	 	

	 1761	 :	 Décès	 du	
Gouverneur	Belle-Isle	

	 	

	 	 1762	 :	 Expulsion	 des	
Jésuites	

1762	:	Affaire	Calas	

1763	 ;	 Collège	 de	 la	
Trinité	 confié	 aux	
Oratoriens	

	 1763	 :	 Démission	 du	
Parlement	

1763	 :	 Expulsion	 des	
Jésuites	

	 	 	 1763	:	Crise	parlementaire	
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1770-1780	:	Travaux	de	
Morand	à	Perrache	

	 	 	

	 	 1771	 :	 Suppression	 du	
Parlement	

	

	 	 1774	:	Rétablissement	du	
Parlement	

	

	 1775	 :	 Suppression	 du	
Parlement	de	Metz	

	 1775	 :	 Rétablissement	 de	
l’ancien	parlement	

1
er
	juillet	1789	:	Émeute	

de	«	l’Octroi	»	à	Lyon	
	 	 1789	 :	 Elections	 aux	 états	

généraux	
	 	 1790	 :	 Nouvelle	

organisation	municipale	
1790	:	Premières	élections	
municipales	

1791	 :	 Election	 de	
Lamourette	 comme	
évêque	de	Lyon.	

	 	 1791	 :	 Sermet	 évêque	
métropolitain	du	sud	

1792	:	Chalier	et	le	parti	
jacobin	au	pouvoir	

	 1792	 :	 Election	 de	
l’évêque	 constitutionnel	
Gratien	

	

29	 mai	 1793	 :	
Arrestation	de	Lyon	

	 	 	

1793	 :	 Répression	 du	
soulèvement	 de	 Lyon	
contre	 la	 Convention	
Nationale	

	 30	décembre	1793	:	Fête	
de	 la	 Raison	 dans	 la	
Cathédrale	Notre-Dame	

10	 décembre	 1793	 :	 Fête	
de	 la	 Raison	 dans	 la	
cathédrale	Saint-Etienne	

1794	:	Terreur	à	Lyon	 	 	 	

	 	 	 13	 mai	 1795	 :	 Réaction	
thermidorienne	

	 	 	 1799	 :	 Echec	 de	
l’insurrection	 royaliste	
devant	Toulouse	

1800	 :	 Passage	 de	
Napoléon	à	Lyon	

	 	 	

1801	 :	Présentation	du	
premier	 métier	
Jacquard	

	 	 	

	 	 1802	 :	 Visite	 de	
Napoléon,	 premier	
consul	

	

1804	 :	 Passage	 de	 Pie	
VII	 et	 séjour	 de	
Napoléon	I

er	

	 	 	

	 	 	 1806	:	Ouverture	du	Lycée	

	 	 	 1808	 :	 Visite	 de	Napoléon	
I
er
	

	 	 1810	:	Visite	de	Napoléon	
I
er
	

	

	 	 	 1814	:	Bataille	de	Toulouse	

1815	 :	 Occupation	
Autrichienne	

1815	:	Blocus	de	Metz	 	 1815	 :	 Assassinat	 du	
général	 Ramel	 par	 les	
ultraroyalistes	

	 	 1826	 :	 Troubles	 à	
l’occasion	de	la	Mission	

	

1831	 :	 Révolte	 des	
Canuts	

	 	 	

1834	 :	 Révolte	 des	
Canuts	
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	 	 1843	 :	 Inauguration	 du	
chemin	 de	 fer	 Paris-
Rouen	

	

	 	 1847	 :	 Banquet	
réformiste	de	Rouen	

	

	 	 1848	:	Insurrections	dans	
les	quartiers	populaires	

	

1849	 :	 Révolte	 des	
Canuts	

	 	 	

1851	:	Visite	du	prince-
président	 Louis	
Napoléon	Bonaparte	

	 	 	

	 1852	 :	 Arrivée	 du	
Chemin	de	Fer	

	 	

	 	 	 1867	 :	 Canonisation	 de	
Germaine	Cousin	
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II. Évolution	démographique	

Vers	1550,	Rouen	est	la	ville	la	plus	peuplée	des	quatre	cités	étudiées,	avec	près	de	70	

000	habitants,	pouvant	prétendre	au	statut	de	deuxième	ville	du	royaume	de	France.	Les	trois	

autres	villes	ont	la	même	époque	entre	20	000	et	30	000	habitants.	Jusqu’au	milieu	du	XIXe	

siècle,	 chaque	 cité	 connait	 une	 évolution	 renvoyant	 à	 la	 fois	 à	 un	 contexte	 global	 mais	

également	 à	 des	 péripéties	 locales.	 Cette	 évolution	 démographique	 témoigne	 des	

dynamismes	qui	animent	ces	quatre	espaces	urbains	tout	au	long	de	la	période	étudiée.	

	

	

Figure	1	:	Evolution	de	la	démographie	des	villes	de	Lyon,	Metz,	Rouen	et	Toulouse	(v.	1550-v1850).	
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1. Lyon	

Concernant	 l’évolution	 démographique	 de	 Lyon,	 je	me	 réfère	 principalement	 aux	 travaux	

d’Olivier	Zeller1.	

Date	 Nombre	d’habitants	

V.	1515	 Environ	30	000	habitants	

V.	1550	 Entre	50	000	et	55	000	habitants	

1597	 Entre	30	000	et	35	000	habitants	

1636	 Entre	42	000	et	49	000	habitants	

1709	 90	0000	habitants	

1793	 102	167	habitants	

1800	 88	919	habitants	

1806	 102	041	habitants	

1821	 131	258	habitants	

1831	 149	733	habitants	

1836	 150	814	habitants	

1841	 155	939	habitants	

1846	 177	976	habitants	

	

2. Metz	

Il	 n’existe	pas	d’études	 récentes	 sur	 la	démographie	messine	 tout	au	 long	de	 l’époque.	 Je	

m’appuie	sur	les	chiffres	avancés	dans	l’Histoire	de	Metz	dirigée	par	François-Yves	Le	Moigne2.	

Date	 Nombre	d’habitants	

1565	 Environ	20	000	habitants	

1585	 Environ	20	000	habitants	

1610	 19	432	habitants	

1635	 19	489	habitants	

1637	 15	023	habitants	

1679	 21	939	habitants	

1684	 20	710	habitants	

1686	 19	915	habitants	

1700	 22	000	habitants	

1717	 26	516	habitants	

1741	 30	113	habitants	

1750	 31	834	habitants	

1774	 33	809	habitants	

1789	 36	661	habitants	

1793	 36	878	habitants	

1800	 32	099	habitants	

1806	 39	131	habitants	

1821	 42	030	habitants	

1836	 42	793	habitants	

1841	 39	767	habitants	

	

																																																								
1
	Olivier	Zeller,	Les	Recensements	lyonnais	de	1597	et	1636 :	démographie	historique	et	géographie	sociale,	Lyon,	
Presses	Universitaires	de	Lyon,	1983.	
2
	François-Yves	Le	Moigne	(ed.),	Histoire	de	Metz,	Toulouse,	Privat,	1986.	
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3. Rouen	

L’étude	démographique	de	la	ville	de	Rouen	tout	au	long	de	la	période	moderne	est	au	cœur	

de	la	thèse	de	Jean-Pierre	Bardet3.	

Date	 Nombre	d’habitants	

1560	 Environ	70	000	habitants	

1580	 66	143	habitants	

1600	 60	233	habitants	

1620	 73	096	habitants	

1640	 88	953	habitants	

1660	 82	642	habitants	

1680	 69	518	habitants	

1700	 63	940	habitants	

1720	 62	892	habitants	

1740	 70	127	habitants	

1760	 67	546	habitants	

1780	 71	230	habitants	

1800	 80	000	habitants	

1806	 86	672	habitants	

1821	 86	736	habitants	

1831	 88	086	habitants	

1836	 92	083	habitants	

1841	 96	002	habitants	

1846	 99	295	habitants	

	

4. Toulouse	

Pour	l’Ancien	régime,	je	m’appuie	sur	les	chiffres	présentés	par	Jean-Luc	Laffont.	Pour	le	

XIXe	 siècle,	 les	 estimations	 démographiques	 proviennent	 de	 la	 synthèse	 sur	 l’histoire	 de	

Toulouse	dirigée	par	Michel	Taillerfer4.	

Date	 Nombre	d’habitants	

1478	 30	000	à	35	000	habitants	

1519	 48	300	à	50	000	habitants	

1550/1560	 50	000	habitants	

1640	 42	000	habitants	

1695	 38	000	habitants	

1750	 51	000	habitants	

1789	 64	000	habitants	

1806	 51	000	habitants	

1814	 51	000	habitants	

1826	 53	310	habitants	

1831	 59	630	habitants	

1836	 77	400	habitants	

1846	 94	200	habitants	

																																																								
3
	Jean-Pierre	Bardet,	Rouen	aux	XVII

e
	et	XVIII

e
	siècles :	les	mutations	d’un	espace	social,	Paris,	Société	d’édition	

d’enseignement	 supérieur,	 1983,	 vol.	 2/.	 Voir	 notamment	 dans	 les	 annexes	 le	 tableau	 17	 qui	 reconstitue	 la	
population	rouennaise	de	1560	à	1800.	
4
	 Jean-Luc	 Laffont,	 «	 Relecture	 critique	 de	 l’évolution	 de	 la	 population	 toulousaine	 sous	 l’Ancien	 Régime	 »,	

Histoire,	économie	et	société,	1998,	vol.	17,	n
o
	3,	p.	455‑478	;	Michel	Taillefer	(ed.),	Nouvelle	histoire	de	Toulouse,	

Toulouse,	Privat,	2002,	p.	199-200.	
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III. Evêques	et	archevêques	

	

1. Lyon	

Date	 Nom	

1448-1488	 Charles	II	de	Bourbon	(cardinal)	

1488-1499	 Hugues	II	de	Talaru	

1499-1500	 André	d’Espinay	(cardinal)	

1501-1536	 Farnçois	II	de	Rohan	

1537-1539	 Jean	III	de	Lorraine	(cardinal)	

1539-1551	 Hippolyte	d’Este	(cardinal)	

1551-1562	 François	de	Tournon	(cardinal)	

1562-1564	 Hippolyte	d’Este	(cardinal)	

1564-1573	 Antoine	I
er
	d’Albon	

1574-1599	 Pierre	de	Saint-Priest	d’Épinac	

1599-1604	 Albert	de	Bellièvre	

1604-1612	 Claude	de	Bellièvre	

1612-1628	 Denis-Simon	de	Marquemont	(cardinal)	

1626-1628	 Charles	Miron	de	l’Ermitage	

1628-1653	 Alphonse-Louis	du	Plessis	de	Richelieu	

1653-1693	 Camille	de	Neufville	de	Villeroy	

1693-1714	 Claude	Saint-Georges	

1714-1731	 François	Paul	de	Neufville	de	Villeroy	

1731-1740	 Charles-François	de	Chateauneuf	de	Rochebonne	

1740-1758	 Pierre	Guérin	de	Tencin	(cardinal)	

1758-1788	 Antoine	de	Malvin	de	Montazet	

1788-1799	 Yves	Alexandre	de	Marbeuf	

1791-1794	 Antoine-Adrien	Lamourette	(évêque	constitutionnel)	

1798-1802	 Claude	François	Marie	Primat	(évêque	constitutionnel)	

1802-1839	 Joseph	Fesch	(cardinal)	

1823-1839	 Jean-Gaston	de	Pins	(administrateur	apostolique)	

1839-1870	 Louis-Jacques-Maurice	de	Bonald	(cardinal)	

	

2. Metz5	

Date	 Nom	

1484-1505	 Henri	II	de	Lorraine	

1505-1543	 Jean	IV	de	Lorraine	

1543-1548	 Nicolas	de	Lorraine	

1548-1550	 Jean	IV	de	Lorraine	

1550	à	1551	 Charles	I
er
	de	Lorraine	(cardinal	et	archevêque	de	Reims)	

1551-1555	 Robert	de	Lenoncourt	

1555-1567	 François	de	Beaucaire	de	Péguillon	

1567-1578	 Louis	de	Guise	

1578-1607	 Charles	II	de	Lorraine	

1608-1612	 Anne	de	Peruse	d’Escars	de	Givry	

1612-1652	 Henri	de	Bourbon-Verneuil	

1669-1697	 Georges	d’Aubusson	de	la	Feuillade	

1687-1732	 Henri	Charles	du	Cambout	de	Coislin	

1733-1760	 Claude	de	Saint-Simon	

																																																								
5
	Metz	est	la	seule	ville	à	être	à	la	tête	d’un	évêché	et	non	pas	d’un	archevêché.	
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1760-1802	 Louis-Joseph	de	Montmorency-Laval
6
	

1802-1806	 Pierre-François	Bienaymé	

1806-1823	 Gaspard-André	Jauffret
7
	

1824-1842	 Jacques-François	Besson	

1843-18886	 Paul	Dupont	des	Loges	

	

3. Rouen	

Date	 Nom	

1483-1493	 Robert	IV	de	Croixmare	

1495-1510	 Georges	I
er
	d’Amboise	(cardinal)	

1513-1550	 Georges	II	d’Amboise	(cardinal)	

1550-1590	 Charles	I
er
	de	Bourbon	(cardinal)	

1590-1594	 Charles	II	de	Bourbon	(cardinal)	

1597-1604	 Charles	III	de	Bourbon	

1605-1615	 François	I
er
	de	Joyeuse	(cardinal)	

1615-1651	 François	II	de	Harlay	

1651-1672	 François	III	de	Harlay	

1672-1691	 François	Rouxel	de	Médavy	

1691-1707	 Jacques	Nicolas	Colbert	

1708-1719	 Claude-Maur	d’Aubigné	

1719-1721	 Armand	Bazin	de	Bezons	

1721-1733	 Louis	III	de	la	Vergne	de	Tressan	

1734-1759	 Nicolas	II	de	Saulx-Tavannes	(cardinal)	

1759-1800	 Dominique	de	La	Rochefoucauld	(1759-1800)	

1791	 Jean-François	Leverdier	(évêque	constitutionnel)	

1791	 Louis	Charrier	de	La	Roche	(évêque	constitutionnel)	

1792-1799	 Jean-Baptiste	Graziani	(évêque	constitutionnel)	

1799-1801	 Jean-Claude	 Leblanc	 de	 Beaulieu	 (évêque	
constitutionnel)	

1802-1818	 Etienne	-Hubert	Cambacérès	

1819-1823	 François	de	Pierre	de	Bernis	

1824-1844	 Gustave	Maximilien	Juste	de	Croÿ-Soire	(cardinal)	

1844-1858	 Louis	Blanquart	de	Bailleul	

	

4. Toulouse	

Date	 Nom	

1475-1491	 Pierre	de	Lyon	

1491-1502	 Hector	de	Bourbon	

1503-1533	 Jean	d’Orléans-Longueville	(cardinal	en	1533)	

1533-1534	 Gabriel	de	Grmont	(cardinal)	

1534-1550	 Odet	de	Coligny
8
	

1551-1559	 Antoine	Sanguin	de	Meudon	(cardinal)	

1560-1562	 Robert	II	de	Lenoncourt	(cardinal)	

1562-1583	 Georges	d’Armagnac	(cardinal)	

1583-1584	 Paul	de	Foix	

																																																								
6
	Ce	prélat	réfractaire	refuse	de	démissionner	lors	de	la	signature	du	Concordat	en	1802	et	se	considère	évêque	
de	Metz	jusqu’à	sa	mort	en	1806.	
7
	De	1811	à	1811,	Gaspard-André	Jauffret	est	nommé	archevêque	d’Aix-en-Provence	par	Napoléon	I

er
,	remplacé	

à	Metz	par	Claude-Ignace	Laurent,	mais	le	Pape	Pie	VII	n’a	jamais	reconnu	ces	nominations	
8
	Se	convertit	au	calvinisme	en	1550.	
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1588-1614	 François	de	Joyeuse	

1614-1628	 Louis	de	Nogaret	de	La	Valette	d’Épernon	(cardinal)	

1628-1551	 Charles	de	Montchal	

1554-1662	 Pierre	de	Marca	

1664-1669	 Charles-François	d’Anglure	de	Bourlemont	

1672-1673	 Pierre	de	Bonzi	(cardinal)	

1675-1687	 Joseph	de	Montpezat	de	Carbon	

1693-1710	 Jean-Baptiste	Michel	Colbert	de	Saint-Pouange	

1714-1721	 René	François	de	Beauvau	du	Rivau	

1722-1727	 Henri	de	Nesmond	

1727-1739	 Jean-Louis	Des	Balbes	de	Berton	de	Crillon	

1740-1753	 Charles	Antoine	de	La	Roche-Aymon	

1753-1758	 François	de	Crussol	d’Uzès	d’Amboise	

1758-1762	 Arthur	Richard	de	Dillon	

1763-1788	 Etienne-Charles	de	Loménie	de	Brienne	

1788-1801	 François	de	Fontanges	

1791-1801	 Antoine	 Pascal	 Hyacinthe	 Sermet	 (évêque	
constitutionnel)	

1802-1816	 Claude	François	Marie	Primat	

1817-1820	 Anne-Antoine	Jules	de	Clermont-Tonnerre	

1830-1851	 Paul-Thérèse-David	d’Astros	

1851-1859	 Jean-Marie	Mioland	
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Annexe	2	:	L’évolution	du	paysage	sacré	

	

Les	cartes	et	schémas	qui	suivent	illustrent	l’évolution	de	la	répartition	des	reliques	dans	

les	quatre	espaces	urbains	étudiés.	Le	premier	type	de	carte	indique	les	sanctuaires	dont	les	

reliques	sont	mentionnées	dans	 les	différentes	sources	de	 l’époque	en	1500,	1789	et	1850.	

Sans	surprise,	ces	cartes	suivent	très	largement	celles	des	églises	des	villes.	Un	autre	type	de	

schéma	 indique	 lui	 la	 forme	 d’organisation	 sacrale,	 restituant	 le	 poids	 quantitatif	 des	

principaux	sanctuaires	à	reliques.	

	

	

I. Lyon	

1. Les	églises	de	Lyon	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources	

	

Figure	2	:	Églises	lyonnaises	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources,	vers	1500.	
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Figure	3	:	Églises	lyonnaises	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources,	1789.	

	

Figure	4	:	Églises	lyonnaises	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources,	vers	1850.	
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2. L’évolution	de	l’organisation	sacrale	de	la	ville	de	Lyon	

	

Figure	5	:	Schéma	structurel	de	la	répartition	des	reliques	entre	les	églises	lyonnaises,	vers	1500.	

	
	

	
Figure	6	:	Schéma	structurel	de	la	répartition	des	reliques	entre	les	églises	lyonnaises,	1789.	
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Figure	7	:	Schéma	structurel	de	la	répartition	des	reliques	entre	les	églises	lyonnaises,	vers	1850.	
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II. Metz9	

1. Les	églises	de	Metz	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources	

	

Figure	8	:	Églises	messines	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources,	vers	1500.	

	

Figure	9	:	Églises	messines	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources,	1789.	

																																																								
9
	Les	sources	ne	permettent	pas	d’élaborer	une	carte	et	un	schéma	pour	Metz	et	Rouen	pour	1850.	
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2. L’évolution	de	l’organisation	sacrale	de	la	ville	de	Metz	

	

Figure	10	:	Schéma	structurel	de	la	répartition	des	reliques	entre	les	églises	messines,	vers	1500.	

	

Figure	11	:	Schéma	structurel	de	la	répartition	des	reliques	entre	les	églises	messines,	1789.	
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III. Rouen	

1. Les	églises	de	Rouen	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources	

	

Figure	12	:	Églises	rouennaises	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources,	vers	1500.	

	

Figure	13	:	Églises	rouennaises	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources,	1789.	
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2. L’évolution	de	l’organisation	sacrale	de	la	ville	de	Rouen	

	

Figure	14	:	Schéma	structurel	de	la	répartition	des	reliques	entre	les	églises	rouennaises,	vers	1500.	

	

Figure	15	:	Schéma	structurel	de	la	répartition	des	reliques	entre	les	églises	rouennaises,	1789.	
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IV. Toulouse	

1. Les	églises	de	Toulouse	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources	

	

Figure	16	:	Églises	toulousaines	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources,	vers	1500.	

	

Figure	17	:	Églises	toulousaines	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources,	1789.	
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Figure	18	:	Églises	toulousaines	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources,	vers	1850.	

	

2. L’évolution	de	l’organisation	sacrale	de	la	ville	de	Toulouse	

	

Figure	19	:	Schéma	structurel	de	la	répartition	des	reliques	entre	les	églises	toulousaines,	vers	1500.	
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Figure	20	:	Schéma	structurel	de	la	répartition	des	reliques	entre	les	églises	toulousaines,	1789.	

	

	

Figure	21	:	Schéma	structurel	de	la	répartition	des	reliques	entre	les	églises	toulousaines,	vers	1850	
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Annexe	3	:	Recenser	le	sacré	

	

I. Tableau	récapitulatif	des	inventaires	de	reliques	par	ville	

1. Lyon	

Date	 Église	 Titre	 Source	

1240	 Saint-Just	 Catalogue	des	reliques	 A.	D.	R.	12G129	

1365	 Saint-Nizier	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	15G10	

1373	 Saint-Nizier	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	15G10	

1488	 Saint-Just	 Inventaire	général	du	trésor	 A.	D.	R.	12G1	

1506	 Cordeliers	de	l’Observance	 Inventaire	des	reliques	 A.	M.	L.	BB	27	

1517	 Couvent	des	Jacobins	 Inventaire	des	reliquaires	 A.	D.	R.	3H52	

1527	 Saint-Just	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	12G466	

1531	 Abbaye	d’AInay	 Catalogue	des	Reliques	 De	la	Mure
10
	

1546	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1603	

1551	 Saint-Just	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	12G467	

1561	 Saint-Just	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	12G467	

1562	 N.-D.	de	la	Platière	 Inventaire	 A.	D.	R.	2H35	

1562	 Couvent	des	Jacobins	 Inventaire	 des	 biens	 des	
Jacobins	

A.	D.	R.	3H53	

1571	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1603	

1575	 Saint-Nizier	 Invenctaire	des	reliques	 B.	M.	L.	Ms	1711	

1578	 Saint-Just	 Inventaire	 du	 trésor	 et	 des	
ornemens	

A.	D.	R.	12G469	

1581	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1603	

1585	 Couvent	des	Chartreux	 Inventaire	du	mobilier	 A.	D.	R.	17H80	

1586	 Saint-Just	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	12G466	

1586	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1603	

1595	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1603	

1597	 Saint-Just	 Inventaire	 du	 trésor	 et	 des	
ornemens	

A.	D.	R.	12G469	

1598	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1603	

1600	 Couvent	des	Célestins	 Inventaire	des	biens	 A.	D.	R.	15H32<	

1601	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1603	

1609	 Saint-Jean	 	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1603	

1614	 Saint-Thomas	de	Fourvière	 Inventaire	du	mobilier	 A.	D.	R.	14G41	

1619	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1604	

1638	 Couvent	des	Minimes	 Inventaire	 A.	D.	R.	16H1	

1646	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1604	

1654	 Séminaire	Saint-Irénée	 Inventaire		 A.	D.	R.	8G6	

1660	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1604	

1663	 Saint-Just	 Inventaire	 du	 trésor	 et	 des	
ornemens	

A.	D.	R.	12G468	

1670	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1605	

																																																								
10
	 Chronique	 de	 l’Abbaye	 d’Ainay,	 par	 Jean-Marie	 de	 La	Mure,	 éditée	 et	 publiée	 par	 Georges	 Guigue,	 Lyon,	

Imprimerie	générale,	1885.	
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1671	 Saint-Just	 Inventaire	 du	 trésor	 et	 des	
ornemens	

A.	D.	R.	12G469	

1672	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1604	

1677	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1605	

1680	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1605	

1690	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1605	

1690	 Saint-Michel	 Inventaire	des	vases	 sacrés	
et	ornements	

A.	D.	R.	11G429	

1700	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1604	

1724	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1604	

1732	 Couvent	des	Chartreux	de	Lyon	 Inventaire	du	mobilier	 A.	D.	R.	17H82	

1761	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1604	

1764	 Saint-Jean	 Inventaire	du	trésor	 A.	D.	R.	10G1604	

1782	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	 Inventaire	du	trésor	 Grisard
11
	

	

2. Metz	

Date	 Église	 Titre	 Source	

1049	 Abbaye	Saint-Arnoul	 Catalogue	des	reliques	 B.	M.	M.	Ms	245	

1094	 Abbaye	Saint-Vincent	 Catalogue	des	reliques	 A.	D.	Mo.,	H2020	

1552	 Couvent	des	Dominicains	 Inventaire	 A.	D.	Mo.,	H3693	

1558	 Abbaye	Saint-Pierre-aux-Nonnains	 Inventaire	 des	 reliques	
remises	par	la	Sénéchale	de	
Lorraine	

A.	D.	Mo.,	H3906	

1567	 Saint-Etienne	 Inventaire	 Pelt
12
	

1604	 Saint-Etienne	 Inventaire	 Pelt	

1632	 Abbaye	Sainte-Glossinde	 Inventaire	 des	 reliques	 et	
ornements	

A.	D.	Mo.,	H4062	

1634	 Abbaye	Saint-Symphorien	 Inventaire	 des	 reliques,	
joyaux	et	ornements	

A.	D.	Mo.,	H1367	

1642	 Abbaye	Saint-Vincent	 Inventaire	des	reliques	 A.	D.	Mo.,	H2020	

1651	 Couvent	des	Carmélites	 Mémoire	 sur	 les	 reliques	
reçues	

A.	D.	Mo.,	H4263	

1662	 Saint-Etienne	 Inventaire	 Pelt	

1664	 Abbaye	Sainte-Glossinde	 Inventaire	 des	 reliques	 et	
ornements	

A.	D.	Mo.,	H4062	

1669	 Saint-Livier	 Déclaration	des	ornements	 A.	D.	Mo.,	G2184	

1679	 Abbaye	Saint-Vincent	 Inventaire	des	reliques	 A.	D.	Mo.,	H2023	

1682	 Saint-Etienne	 Inventaire	 Pelt	

1691	 Saint-Etienne	 Inventaire	 Pelt	

1719	 Abbaye	Saint-Arnoul	 Catalogue	des	reliques	 A.	D.	Mo.,	H198	

1720	 Abbaye	Saint-Symphorien	 Inventaire	des	reliques	 A.	D.	Mo.,	H1369	

1722	 Chanoinesses	de	Sainte-Marie	 Inventaire	des	reliquaires	et	
ornements	de	la	Sacristie	

	

v.	1750	 Saint-Marcel	 Inventaire	 des	 ornements	
et	objets	de	culte	

A.	D.	Mo.,	61J465	
G2DD1	

																																																								
11
	 Jacques-Jules	 Grisard,	Documents	 pour	 servir	 à	 l’histoire	 du	 couvent	 des	 carmélites	 de	 Notre-Dame	 de	 la	

Compassion	de	Lyon,	Lyon,	Impr.	de	Pitrat	aîné,	1887.	
12
	Jean-Baptiste	Pelt,	La	Cathédrale	de	Metz,	Paris,	A.	Picard,	1931,	vol.	2/.	
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v.	1750	 Religieuses	de	la	Doctrine	chrétienne	 Inventaire	 A.	D.	Mo.,	G1390	

v.	1750	 Saint-Simon	 Inventaire	 A.	D.	Mo.,	H3330	

1750	 Saint-Etienne	 Inventaire	 Pelt	

1756	 Couvent	des	Carmes	Déchaussés	 Inventaire	 des	 actes	
authentiques	des	reliques	

A.	D.	Mo.,	H2868	

1762	 Chapelle	du	Collège	 Inventaire	du	Collège	 A.	D.	Mo.,	D80	

1763	 Saint-Etienne	 Inventaire	 Pelt	

1766	 Saint-Etienne	 Inventaire	 Pelt	

1774	 Chapelle	du	Collège	 Inventaire	 A.	D.	Mo.,	D5	

1775	 Saint-Etienne	 Inventaire	 Pelt	

1777	 Saint-Eucaire	 Inventaire	 A.	D.	Mo.,	G2104	

1788	 Saint-Georges	 Inventaire	 A.	D.	Mo.,	G2137	

1792	 Saint-Etienne	 Inventaire	 Pelt
13
	

1818	 Saint-Vincent	 Inventaire	 A.	 D.	 Mo.,	
61J4675	2D1	

1856	 Saint-Vincent	 Inventaire	 A.	 D.	 Mo.,	
61J4675	2D1	

1906	 Saint-Etienne	 Inventaire	 Pelt	

	

3. Rouen		

Date	 Église	 Titre	 Source	

1441	 Notre-Dame	 Tableau	des	reliques	 A.	D.	S.	M.,	G2130	

1644	 Sainte-Croix-Saint-Ouen	 Des	reliquaires	et	ornemens	
de	 corps	 saints	 et	 autres	
reliques	du	trésor	

A.	D.	S.	M.,	G6379	

v.	1450	 Saint-Laurent	 Censier	avec	inventaire	 A.	D.	S.	M.,	G6819	

v.	1450	 Notre-Dame	 Inventaire	des	reliques	 A.	D.	S.	M.,	G2085	

1510	 Notre-Dame	 Inventaire	des	biens	de	Mgr	
Georges	d’Amboise	

A.	D.	S.	M.,	G867	

1526	 Saint-Vincent	 Inventaire	des	reliques		 A.	D.	S.	M.,	G7695	

1537	 Abbaye	Saint-Ouen	 Inventaire	des	reliques	 A.	 D.	 S.	 M.,	
14H485	

1553	 Chapelle	de	l’Hôtel-Dieu	 Inventaire	 A.	D.	S.	M.,	E359	

1555	 Notre-Dame	 Inventaire	 A.	D.	S.	M.,	G2104	

1562	 Notre-Dame	 Inventaire	 de	 Jean	 de	
Quintanadoine	

A.	D.	S.	M.,	G3666	

1563	 Notre-Dame	 Liste	 des	 reliques	
monnayées	 pendant	 les	
troubles	

A.	D.	S.	M.,	G2558	

1573	 Notre-Dame	 Inventaire	de	la	Sacristie	 A.	D.	S.	M.,	G2108	

1619	 Couvent	des	Carmélites	 Inventaire	des	reliques	 A.	D.	S.	M.,	64H13	

1629	 Couvent	des	Cordeliers	 Catalogue	des	reliques	 A.	D.	S.	M.,	35H35	

1636	 Saint-Cande-le-Vieux	 Inventaire	des	reliques	 A.	D.	S.	M.,	G6336	

1637	 Saint-Jean	 Inventaire	 des	 archives	 et	
du	trésor	

A.	D.	S.	M.,	G6725	

1658	 Saint-Godart	 Inventaire	du	mobilier	 A.	D.	S.	M.,	G6621	

																																																								
13
	 Jean-Baptiste	Pelt,	Etudes	sur	 la	cathédrale	de	Metz.	Documents	et	notes	relatifs	aux	années	1790	à	1930,	

Metz,	Imprimerie	du	journal	«	Le	Lorrain	»,	1932.	
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1674	 Notre-Dame	 Inventaire	de	la	Sacristie	 A.	D.	S.	M.,	G2111	

1679	 Saint-Cande-le-Vieux	 Inventaire	des	reliques	 A.	D.	S.	M.,	G6336	

1686	 Notre-Dame	 Inventaire	de	la	Sacristie	 A.	D.	S.	M.,	G2112	

1688	 Saint-Jean	 Inventaire	 des	 archives	 et	
du	trésor	

A.	D.	S.	M.,	G6725	

1703	 Saint-Cande-le-Vieux	 Inventaire	des	reliques	 A.	D.	S.	M.,	G6336	

1712	 Saint-Vivien	 Inventaire	de	la	paroisse	 A.	D.	S.	M.,	7815	

1714	 Notre-Dame	 Inventaire	de	la	Sacristie	 A.	D.	S.	M.,	G2112	

1719	 Couvent	des	Minimes	 Inventaire	général	 A.	D.	S.	M.,	39H3	

1739	 Saint-Nicaise	 Mémoire	des	ornements		 A.	D.	S.	M.,	G7284	

1742	 Saint-Vivien	 Inventaire	de	la	paroisse	 A.	D.	S.	M.,	7815	

v.	1750	 Abbaye	Saint-Amand	 Inventaire	des	relique	 A.	D.	S.	M.,	55H20	

v.	1750	 Confrérie	de	Saint-Firmin	dans	Notre-
Dame	

Etat	de	l’argenterie	 A.	D.	S.	M.,	G3568	

1755	 Saint-Vincent	 Inventaires	des	ornements	 A.	D.	S.	M.,	G7738	

1786	 Notre-Dame	 Inventaire	de	la	Sacristie	 A.	D.	S.	M.,	G2112	

1790	 Saint-Vivien	 Inventaire	de	la	paroisse	 A.	D.	S.	M.,	G7815	

	

4. Toulouse	

Date	 Église	 Titre	 Source	

1246	 Saint-Sernin	 Inventarium	omnium	rerum	
ecclesie	mobilium	

Célestin	Douais
14
	

1350	 Saint-Pierre-des-Cuisines	 Inventaire	 A.	 D.	 H.	 G.,	
114H224	

1468	 Saint-Sernin		 Inventaire	de	la	sacristie	 A	 D.	 H.	 G.,	
101H644	/	Douais	

1489	 Saint-Sernin	 Inventaire	des	reliques	 Célestin	Douais	

1503-
1504	

Saint-Sernin	 Inventaire	du	trésor	 Célestin	Douais	

1507	 Notre-Dame	de	Nazareth	 Inventaire	de	la	sacristie	 A.	D.	H.	G.,	7G3	

1508	 Notre-Dame	de	Nazareth	 Inventaire	de	la	sacristie	 A.	D.	H.	G.,	7G3	

1510	 Saint-Sernin	 Inventaire	du	Thrésor	 Célestin	Douais	

v.	1510	 Couvent	des	Dominicains	 Inventaire	 A.	 D.	 H.	 G.,	
112H35	

1524	 Saint-Sernin	 Inventaire	des	reliques	 A.	P.	Ssin	sac	14	/	
Célestin	Douais	

1530	 Carmes	de	Toulouse	 Inventaire	 A.	D.	H.	G.,	116H5	

v.	1550	 Saint-Etienne,	 communauté	 des	
prébendiers	de	la	Douzaine	

Inventaire	 A.	D.	H.	G.,	4G88	

1570	 Notre-Dame	de	la	Daurade	 Inventaire	des	reliques	 A.	 D.	 H.G.,	
102H284	

1602	 Notre-Dame	de	Nazareth	 Inventaire	de	la	sacristie	 A.	D.	H.	G.,	7G3	

1604	 Notre-Dame	de	Nazareth	 Inventaire	des	reliques	de	la	
Grande	Table	

A.	D.	H.	G.,	7G16	

1612-
1615	

Saint-Sernin	 Inventaire	 des	 reliques	 et	
ornements	

A.	 D.	 H.	 G.,	
101H203	/	Douais	

																																																								
14
	Célestin	Douais	(ed.),	Documents	sur	l’ancienne	province	de	Languedoc.	T.	II,	trésors	et	reliques	de	Saint-Sernin	

de	Toulouse.	1.	Les	inventaires	(1246-1657),	Paris,	A.	Picard	et	fils,	1904.	
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1615	 Saint-Sernin	 Inventaire	 des	 reliques	 et	
ornements	

Célestin	Douais	

1617	 Saint-Sernin	 Inventaire	 des	 reliques	 et	
ornements	

Célestin	Douais	

1627	 Notre-Dame	de	la	Daurade	 Inventaire	des	reliques	 A.	 D.	 H.G.,	
102H284	

1638	 Saint-Sernin	 Inventaire	 des	 reliques	 et	
ornements	

Célestin	Douais	

1646	 Saint-Sernin	 Inventaire	 des	 reliques	 et	
ornements	

Célestin	Douais	

1649	 Saint-Sernin	 Inventaire	 des	 reliques	 et	
ornements	

Célestin	Douais	

v.	1650	 Couvent	des	Augustines	 Inventaire	de	la	sacristie	 A.	D.	H.	G.,	223H4	

v.	1650	 Couvent	 des	 Tiercettes	 de	 Saint-
François	

Inventaire		 A.	D.	H.	G.,	212H2	

1657	 Saint-Sernin	 Inventaire	 des	 reliques	 et	
ornements	

Célestin	Douais	

1682	 Couvent	des	Augustins	déchaussés	 Inventaire	de	la	sacristie	 A.	D.	H.	G.,	128H3	

1683	 Couvent	des	Feuillants	de	Toulouse	 Inventaire	de	la	sacristie	 A.	 D.	 H.	 G.,	
133H33	

1693	 Oratoriens	de	la	Dalbade	 Inventaire	général	 A.	 D.	 H.	 G.,	
135H101	

1698	 Couvent	des	Grands	Augustins	 Inventaire	 A.	 D.	 H.	 G.,	
127H94	

1709	 Couvent	des	Augustins	déchaussés	 Inventaire	de	la	sacristie	 A.	D.	H.	G.,	128H3	

1738	 Couvent	des	Antonins	 Inventaire	 des	 meubles	 et	
ornements	

A.	 D.	 H.	 G.,	
91H190	

1763	 Couvent	des	Dominicains	 Inventaire	 A.	 D.	 H.	 G.,	
112H35	

1790	 Saint-Etienne	 Inventaire	 A.	 D.	 H.	 G.,	
1L1155	

1790	 Saint-Sernin	 Inventaire	 A.	 D.	 H.	 G.,	
1L1155	

1795	 Notre-Dame	du	Taur	 Inventaire	 A.	 D.	 H.	 G.,	
1L1155	

1804	 Saint-Sernin	 Inventaire	 Célestin	Douais	

1807	 Saint-Sernin	 Inventaire	 A.	 D.	 H.	 G.,	
101H628	

1857	 Saint-Sernin	 Inventaire	 A.	 D.	 H.	 G.,	
101H628	
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II. Exemples	d’inventaires	

	

1. Saint-Just	de	Lyon,	inventaire	de	1597,	A.	D.	R.,	12G469	

	

Rédigés	 trente-cinq	année	après	 les	destructions	de	1562,	 cet	 inventaire	est	 rédigé	dans	 la	

nouvelle	 église	 de	 Saint-Just,	 édifiée	à	 l’intérieur	 de	 l’enceinte	urbaine.	 Il	 vient	 sanctionner	

l’avancement	des	travaux.	Après	une	première	phase	de	reconstruction	rapide	marquée	par	

une	 première	 messe	 célébrée	 en	 1565,	 le	 sanctuaire	 est	 finalement	 consacré	 par	 Pierre	

d’Épinac	en	1591.	Cette	décennie	1590	marque	la	fin	du	retour	progressif	des	reliques	après	

les	différents	sauvetages.	Un	nouvel	inventaire	s’impose	donc,	qui	concerne	autant	les	corps	

saints	que	les	reliquaires.	

	
[Fol.	1]	
«	C’est	l’inventaire	des	reliques,	joyaux	ornements	et	habits	étant	au	trésor	de	l’église	collégiale	de	
Saint-Just	de	Lyon	vus	et	reconnus	par	nous	Nery	de	Tournon,	chanoine	et	grand	obéancier	de	ladite	
église	et	Balthazar	du	Gueres	et	François	Laincenan	aussi	chanoines	de	la	dicte	église	à	commis	par	
messieurs	du	chapitre	de	ladite	eglise	le	28	janvier	1596	iceux	joyaux	ornements,	reliquaires	et	habits	
remis	et	baillé	dedans	ladite	ordonnance	à	messire	Claude	Chomard	père	et	trésorier	en	ladite	église	
lequel	en	es	 chargé	et	a	promis	 iceux	bien	et	dévoues	 concerner	et	 garder	en	 rendre	bon	compte	
auxdits	sieurs	obéanciers	chanoines	et	chapitre	de	ladite	église	quand	en	sera	remis	et	en	est	obligé	
en	bonne	forme	comme	est	porté	à	la	fin	dudit	inventaire	
	
Premierement	le	chef	et	image	de	monsieur	St	Just	garni	de	sa	grosse	aube,	une	mittre	de	broderie	
dargent	un	agneau	au	doigt	dargent	dore	dor	sans	pierres,	quatre	roses	dargent	a	contour	dudit	chef,	
assis	sur	un	pied	de	cuivre	doré.	[…]	
	
Item	une	chasse	boys	nascré	poincté	et	doré	en	plusieurs	lieux	ou	repose	le	corps	d’un	St	Innocent	au	
dessus	laquelle	chasse	ily	a	une	paroit	dargent	ou	sont	les	armoyries	du	roy	et	deux	bouttons	dargent	
aux	deux	bouts	du	couvercle.	
	
Item	la	croix	dargent	avec	son	costé	pesant	sept	marcs	quatre	onces	et	demi	dargent	qui	fust	faict	lan	
1571	et	la	croix	au	mois	de	juin	au	depens	du	chapitre	
	
Item	une	croyx	de	jaspe	faite	d’argent	dore	et	dargent	avec	son	pied	duicré	doré	dor.	
	
[Fol.	2]	
	
Item	une	rosedor	avec	son	manche	dor	ganir	de	la	quatité	de	gvint	feuille	dor	une	pierre	au	millieu	ou	
est	l’effigie	du	pape	Innonce	4	qui	donna	la	dicte	rose	qui	a	douze	bouttons	dor	au	manche	dessous	
une	 feuille	dor	qui	a	esté	perdu	du	 temps	que	Messieur	Benoist	Thoullon	en	avaict	 la	charge	et	 la	
moistié	du	boutton	du	manche	de	dessous	est	absente.	
	
Item	un	bras	de	cuivre	doré	dans	 lequel	devait	être	 le	bras	de	Monsieur	St	 Just	garnie	d’une	main	
d’argent	qui	fut	perdue	et	volée	du	temps	des	premieres	guerres	en	l’an	1562	dans	lequel	a	pu	estre	
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ung		cousteau	fort	ancien	qui	devait	être	dans	la	chasse	des	Macabees	et	a	presumer	qui	fust	un	des	
cousteauxq	don	furent	occis	les	macabees.	[…]	
	
[Fol.	3]	
	
Item	un	reliquaire	faict	en	casse	dargent	garni	de	plusieurs	pierreries	dorées	aulx	bords	sur	lequel	est	
une	saincte	relique	sanctorum	machabeorum,	avec	des	pierreries	
	
Item	un	aultre	reliquaire	dargentdiqiem	en	on	fait	a	la	feste	Dieu	et	aux	grands	doubles	garni	dun	vray	
cristal	au	milieu	avec	ung	chapiteau	dargent	doré	une	croys	au	dessus	asses	 fine	une	base	dargent	
garnie	de	tres	petites	braches	a	contour	de	la	croys	et	on	a	une	image	qui	est	dans	la	boite	ou	est	la	
vraye	croys	et	dessoult	dune	des	branches	pour	la	base	dargent.	
	
Item	une	croys	dargent	garnie	de	six	pierreries	dans	laquelle	il	ya	du	boys	de	la	vraye	croys	que	lon	
sort	le	jour	du	grand	vendredi	St.	»	
	

	
2. Abbaye	Saint-Vincent	de	Metz,	Inventaire	de	1642,	A.	D.	Mo.,	H	2020	

	

Comme	le	souligne	le	court	préambule	de	ce	document,	cet	inventaire	du	riche	trésor	de	

l’abbaye	 Saint-Vincent	 de	Metz	 intervient	 au	moment	 son	 l’adhésion	 à	 la	 congrégation	 de	

Sainte-Vannes	et	Saint-Hydulphe.	Cette	dernière,	érigée	canoniquement	en	1604,	est	une	des	

plus	 importantes	 réformes	monastiques	en	 Lorraine	aux	XVIIe	 et	XVIIIe	 siècle15.	 L’inventaire	

vient	 donc	 valoriser	 le	 trésor,	 en	 s’assurant	 de	 l’authenticité	 des	 reliques	 et	 de	 leur	 bon	

entretien	matériel,	permettant	à	la	communauté	nouvellement	réformée	de	s’assurer	une	base	

dévotionnelle.	

	

«	Inventaire	des	reliquaires,	argenterie	et	ornements	et	autres	patrimoines	et	meubles	trouvés	dans	
l’église	de	l’Abbaye	St	Vincent	de	Metz,	ordre	de	St	Benoist,	ce	5	juillet	1642	au	cours	de	la	prise	de	
possession	de	la	dite	Abbaye	par	lesdits	pères	de	la	congregation	Ste	Vanne	et	Saint	Hidulphe	
	
Reliquaires	et	argenterie	
Une	 grosse	 chasse	 couvert	 de	 feuillets	 d’argent	 qui	 est	 au	dessus	 du	maistre	 autel,	 ou	donc	 il	 y	 a	
quelques	figures	dargents	entrelassés	à	l’antique	dans	laquelle	sont	plusieurs	reliques	de	saincts.	
Une	autre	chasse	couverte	de	feuilles	d’argent	dans	laquelle	sont	plusieurs	reliques.	
Une	autre	chasse	mediocre	couverte	de	feuilles	dargent	dans	laquelle	est	 le	corps	de	saincte	Lucie,	
Vierge	et	Martyre	au	dessus	de	l’autelle	de	la	chapelle	de	la	mesme	saincte.	
Une	petite	chasse	de	bois	doré	ou	sont	plusieurs	reliques.	
Le	chef	de	saincte	Lucie	dargent	doré	o	les	pieds	sont	de	cuivre	doré.	
Le	chef	de	saint	Asclépiodote,	de	bois	doré	où	il	ya	relique	du	sainct.	
Un	chef	en	bois	argenté	ou	il	ya	lestole	de	sainct	Buvard.	
Un	chef	de	saint	Bach	sous	un	sainct	enchassé.	

																																																								
15
	Gérard	Michaux,	«	Une	fondation	tridentine :	la	congrégation	bénédictine	de	Saint-Vanne	»,	Revue	d’histoire	

de	l’Église	de	France,	1989,	vol.	75,	n
o
	194,	p.	137‑148.	
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Un	autre	chef	des	mesmes	martyre	de	la	Légion	Thebaine.	
Un	petit	bras	couvert	de	feuilles	d’argent	ou	il	y	a	des	reliques	de	Ste	Lucie.	
Un	autre	bras	de	mesme	figure	couvert	de	feuilles	dargent	ou	il	ya	des	reliques	de	st	Vincent	Martyre.	
Un	petit	christal	de	roche	de	forme	de	boëte	avec	un	bord	d’argent	dans	lequel	ily	a	une	partie	des	
chaisnes	d’une	chaines	de	saint	Pierre	Apostre.	
Une	petite	croix	a	lantique	et	couverte	de	feuilles	d’argent	ou	il	y	a	de	la	vraye	croix.	
Une	autre	croix	presque	dee	mesme	couverte	de	feuilles	dargent	au	costé	est	décorée	de	lames	de	
cuivre	doré	dans	laquelle	il	y	a	de	la	Vraye	croix.	
Une	autre	grande	croix	d’argent	doré	dans	lequel	il	y	un	ovale	et	une	autre	petite	croix	dorée	posée	
au	dessus	dans	laquelle	il	y	a	un	morceau	de	la	vraye	croix	paroissant	au	travers	d’un	petit	cristal	donné	
à	l’église	par	M	Claude	religieux	ancien.	
Une	agatte	taillée	en	forme	de	tête	dans	laquelle	il	y	a	de	la	Robe	de	St	Thomas	apostre.	»	
	

	

3. Couvent	des	Carmes	déchaux	de	Metz,	«	Etat	des	papiers	authentiques	concernant	

les	Reliques	»,	A.	D.	Mo.,	H	2868,	1756	

	

Rédigé	en	1756,	cet	inventaire	des	archives	concernant	les	reliques	conservées	dans	le	

couvent	des	Carmes	déchaux	de	Metz	participe	à	la	création	de	l’objet	de	papier.	Ce	registre	

garde	la	trace	de	tous	les	actes	produits	lors	de	la	manipulation	des	corps	saints	:	authentique,	

procès-verbal	 de	 recognition	 ou	 encore	 de	 translation.	 Il	 permet	 à	 cette	 communauté	

monastique	de	s’assurer	de	la	bonne	authenticité	de	son	trésor	reliquaire,	dans	la	lignée	des	

décrets	 tridentin.	 Il	 témoigne	d’une	pratique	aguerrie	 des	archives,	 grâce	à	un	 système	de	

cotation	que	l’on	retrouve	à	la	même	époque	chez	les	Carmélites	de	Lyon.	

	

«	Papiers	authentiques	concernant	les	Reliques	
	
Attestation	donnée	par	 le	Supérieur	et	 la	supérieure	des	religieux	et	 religieuses	du	Couvent	de	Ste	
Gertrude	de	la	Ville	de	Buderiche,	dans	le	Duché	de	Cleves,	le	24	juillet	1613,	à	Louis	Dorénas,	soldat	
au	service	de	France,	pour	authentique	des	reliques	des	Onze	mille	Vierges	et	de	St	Florent,	dont	ledit	
Dorénas	a	été	gratifié	par	 lesdits	supérieur	et	supérieure.	Ce	Parchemin	est	 inscrit	au	revers	en	ces	
termes	:	Attestation	des	Reliques	de	nos	Reliquaires,	et	noté	1.	
Attestation	donnée	 le	16.	 Février	1662	pour	 les	Reliques	de	S.	Grégoire	et	des	Onze	mille	Vierges,	
données	au	R.	P.	César	du	Saint-Sacrement,	prieur	des	Carmes	Déchaussés	de	Metz,	par	Madame	sa	
Sœur.	Ce	papier	est	noté	2.	
Permission	donnée	aux	Carmes	Déchaussés	de	Metz,	le	16	avril	1661	par	Messieurs	les	Grands	Vicaires	
du	 diocèse,	 d’exposer	 la	 relique	 de	 Ste	 Thérèse	 donnée	 à	 ladite	Maison	 par	 le	 Père	 César	 du	 St-
Sacrement,	de	l’aveu	du	définitoire	Provincial.	Ladite	Permission	est	noté	3.	
Procès	 Verbal	 de	 Visite	 faite	 en	 la	Maison	 des	 Carmes	 Déchaussée	 de	 Carrierre	 Charentan,	 le	 11.	
Décembre	1664,	par	Messire	Guillaume	de	Brunetiere,	Chanoine	et	Archidiacre	de	la	Cathédrale	de	
Paris,	Grand	Vicaire	de	Monseigneur	l’Archevêque	de	ladite	Ville,	à	la	priere	du	Révérend	Père	César	
du	St	Sacrement,	Prieur	de	 ladite	Maison	des	Carriere	en	présence	de	Messire	 Jacques	Le	Gendre,	
Conseiller,	Aumôner	du	Roi,	Chanoine	de	l’Eglise	de	Paris,	et	des	Sieurs	de	Bourges,	Guérrin	et	Hennés	
pour	la	reconnoissance	et	Vérification	des	Reliques	mentionnés	audit	Procès	Verbal,	lequel	est	noté	4.	
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Autre	Acte	par	lequel,	après	la	répétition	du	susdit	Procès	Verbal,	le	susdit	Messire	de	la	Brunetiere	
accorde	la	permission	d’exposer	les	susdites	Reliques.	Cet	Acte	est	daté	du	même	jour	11.	Décembre	
1664	et	noté	5.	
Copie	du	susdit	Procè	Verbal	laquelle	est	noté	6.	
Certificat	donné	par	le	Père	Paul-Simon,	Prieur	des	Carmes	Déchaussés	de	Metz,	le	7	Juin	1683	pour	la	
remise	faite	entre	ses	mains	de	la	Reliques	enchâssée	dans	le	pied	destal	de	l’Enfant-Jesus.	Cette	pièce	
est	notée	7.	
Attestation	donnée	le	25.	Juin	1683	par	le	R.	P.	Paul-Simon,	Prieur	des	Carmes-Déchaussés	de	Metz,	
de	la	déposition	à	lui	faite	pour	la	maison	d’une	Relique	de	S.	Eloi.	Cette	pièce	est	notée	8.	
Authentique	d’une	relique	de	S.	Jean	de	la	Croix,	délivrée	à	Rome	au	Père	Symphorien	de	S.	André	le	
20.	Janvier	1728	et	la	souscription	par	laquelle	ledit	P.	Symphorien	reconnait	avoir	donné	ladite	Relique	
au	P.	Henri	de	St	Richard,	Prieur	des	Carmes	Déchaussés	de	Metz,	ladite	pièce	est	notée	9.	
Permission	donnée	le	3.	Novembre	1744	par	Mgneur	l’Evêque	de	Metz	aux	Carmes	Déchaussés	de	ladite	
ville,	d’exposer	la	susdite	relique	de	S.	Jean	de	la	Croix.	Cette	pièce	est	notée	10.	
Un	pacquet	cacheté	portant	cette	inscription	:	Ce	pacquet	renferme	un	linge	qui	a	touché	les	Reliques	
de	N.	S.	Mère	Thérèse.	Il	a	été	donné	à	cette	maison	(de	Metz),	par	le	P.	César	du	S.	Sacrement.	F.	
Archange…	Prieur.	Ledit	pacquet	est	noté	11.	
	
Relique	de	S.	Eloi.	
	
L’abbaye	de	Saint-Eloi	possédé	anciennement	par	les	dames	religieuses	et	ensuite	par	les	Prémontrés	
fut	donnée	à	perpétuité	à	la	ville	de	Metz	pour	en	faire	un	collège	et	y	instruire	les	enfants,	selon	les	
lettres	de	concession	données	par	Henri	IV	en	1597.	La	ville	fut	maintenue	en	cette	possession	contre	
le	Général	des	Prémontrés	par	Arrêt	du	conseil	en	1602,	et	nonobstant	les	instances	qu’avaient	faites	
dans	 les	 mêmes	 termes	 les	 Frères	 Jésuites	 pour	 obtenir	 au	 Roi	 ladite	 abbaye,	 instances	 qu’ils	
renouvellèrent	en	1603	et	1608,	et	qui	leur	fut	enfin	favorables	en	1622,	comme	on	le	voit	par	l’arrêt	
que	Louis	XIII	rendit	en	leur	faveur	en	1622,	malgré	les	oppositions	réitérées	du	corps	de	la	ville	de	
Metz.	En	1644,	ils	obtinrent	de	Louis	XIV	le	temple	possédé	par	les	Protestants	qui	étaient	obligés	de	
sortir	de	France,	se	mirent	en	possession	de	ce	nouvel	établissement	et	vendire	le	terrain	de	Saint	Eloi	
aux	Carmes	Déchaussés,	comme	il	est	porté	dans	l’état	des	titres	de	la	fondation.	
En	1762,	le	Parlement	de	Metz	se	conformant	aux	autres	Parlement	du	Roi,	comme	ayant	rendu	un	
arrêt	par	lequel	les	Jésuites	furent	abolis	et	dispersé	et	par	la	même	autorité	leurs	biens	et	effets	ayant	
été	 vendus,	 lesdits	 carmes	 Déchaussés	 de	 la	 maison	 de	 Metz	 achetèrent	 à	 la	 vente	 publique	 le	
reliquaire	de	saint	Eloi,	titulaire	de	leur	église,	pièce	que	les	Pères	Jésuites	avaient	trouvé	dans	l’abbaye	
de	Saint-Eloi	en	en	prenant	possession.	La	pièce	de	ce	reliquaire	est	de	cuivre	doré	surmonté	d’une	
fausse	coupe	ovale	de	même	matière,	du	dessus	de	 laquelle	est	un	cristal	de	figure	octogonal	plus	
longue	que	large	garnie	d’argent	d’Allemagne,	surmonté	d’une	sorte	de	couronne	dorée	au	sommet	
de	laquelle	est	une	fleur	fête	du	même	argent.	Cette	pièce	fut	vendue	68	Louis	d’or	à	raison	de	13	
onces	de	Billon	auquel	elle	a	été	estimée.	
Au	mois	d’avril	1766,	pendant	 le	vicariat	on	 l’a	fait	nettoyer	et	blanchir	par	un	orfèvre	auquel	on	a	
donné	6	sous	ce	qui	monte	e	tout	à	74	sous	les	frais	de	cette	acquisition.	Nous	n’avons	point	les	lettres	
authentiques	pour	cette	relique	et	nous	n’avons	pu	en	avoir	ni	des	Pères	Jésuites,	ni	des	Prémontrés	
de	Justemont,	où	sont	les	archives	de	ladite	ancienne	Abbaye.	»	
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4. Inventaire	des	reliques	du	couvent	des	Cordeliers	de	Rouen,	1629,	A.	D.	S.	M.,	35H35	

	

Ce	catalogue	des	reliques	de	1629	rédigé	par	un	religieux	Cordelier	du	couvent	de	Rouen	

a	 la	particularité	de	restituer	 l’organisation	spatiale	du	sacré	de	 l’église	conventuelle	Saint-

Clément.	L’ordre	suit	la	hiérarchie	de	l’espace	du	sanctuaire.	Sont	d’abord	décrites	les	reliques	

contenues	dans	l’autel	principal,	puis	celles	des	différentes	chapelles	latérales.	

	

«	Ensuite	le	catalogue	des	saintes	reliques	qui	sont	en	l’église	des	frères	mineurs	de	l’observance	de	
saint	François	au	couvent	de	Saint-Clément	de	Rouen,	ainsi	mise	en	ordre	par	le	V	P	F	Mathieu	le	Piart,	
gardien	dudit	couvent,	l’an	mil	six	cent	vingt	neuf.	
	
Au	grand	autel	sont	quatre	grands	reliquaires	savoir	deux	sur	l’autel	et	deux	au	dessus	du	tabernacle.	
Au	premier	du	côté	dextre	sont	les	reliquaires	de	saints	Maxime	Prêtre,	Rufin,	Almachi,	Joseph	et	Vite,	
martyrs.	
Au	second	du	côté	sénestre,	sont	les	reliques	des	saints	Nabor,	Agapit,	Fidèle,	Savius,	Sibène,	Pèlerin,	
Firmin,	Gérard,	Jovin	et	Désir,	martyrs.	
Au	 troisième	 du	 côté	 dextre	 au-dessus	 du	 tabernacle	 y	 a	 du	 précieux	 sang	 de	 notre	 seigneur,	 les	
cheveux	 de	 saints	 Louis	 roi	 de	 France,	 et	 des	 reliques	 des	 saints	 Donat,	 Amance,	 Médard,	 Tite,	
Fortunat,	 Maurice,	 Hymnase,	 Irénée,	 Guillaume,	 Lucius,	 Germain,	 Générand,	 Artémius,	 Florus	 et	
Valentin,	martyrs,	de	Saint	Guillaume	confesseur	et	des	os	des	saints	Innocents.	
Au	quatrième	du	côté	du	dessus	du	tabernacle	sont	les	reliques	de	sainte	Anne,	des	saintes	Balbine,	
Sérapie,	Placide,	des	saintes	Unze	mil	Vierges,	du	sang	de	sainte	Candide,	des	saintes	Pauline,	Agnès,	
Barbe,	Agathe,	de	 la	ceinture	de	Sainte	Vaubourg,	de	 la	maison	de	Sainte	Marthe	où	 logeait	notre	
Seigneur.	
Sur	le	même	autel	sont	deux	anges	de	bois	doré	dont	l’un	tient	diverses	reliques,	et	l’autre	supporte	
le	portrait	de	saint	François	peint	sur	l’original	d’Assise,	encastillé	d’ébène	noir	apporté	d’Assise	par	F.	
Mathieu	Castin,	l’an	du	jubilé	1625.	
Il	y	a	aussi	six	grands	agnus	dei	encastillés	de	bois	doré	apportés	de	Rome	au	même	temps	
	
A	la	croix	d’argent	à	pied	il	y	a	un	morceau	de	la	vraie	crois	de	Notre	Seigneur	qu’on	adore	le	vendredi	
saint,	et	de	l’habit	de	saint	François.	
	
A	la	chapelle	Saint	Didace	sont	quatre	reliquaires	à	savoir.	
Au	premier	il	y	a	du	bois	de	la	vraie	croix	et	une	épine	de	la	Couronne	de	notre	seigneur,	un	os	de	saint	
Barthélemy	apôtre,	le	bout	de	la	croix	que	tenait	saint	Didace	quand	il	rendu	son	âme	à	Dieu,	de	son	
habit,	tunique,	cercueil	et	un	morceau	de	sa	chair.	
Au	second	un	reliquaire	d’argent,	du	bras	de	Sainte	Cyre.	
Au	troisième	qui	est	d’argent	son	du	manteau	de	saint	François,	de	l’habit	de	saint	Antoine	de	Padoue,	
des	Saints	Sébastien,	Adrien,	Guillaume	et	de	plusieurs	autres	martyrs.	
	
Au	quatrième	 il	a	une	paix	composée	de	plusieurs	reliques	de	saint	Fabien,	martyr,	du	sépulcre	de	
sainte	Geneviève,	vierge,	du	bâton	de	saint	François.	
	
Au	cinquième	est	une	autre	paix	en	forme	de	reliquaire	composée	des	reliques	de	la	sainte	Croix,	de	
sainte	Anne,	de	 sainte	Catherine,	de	Sainte	Godelaine,	de	 sainte	Claire,	de	 sainte	Agnès,	de	 sainte	
Barbe	de	sainte	Dorothée	et	de	sainte	Foy	sont	aussi	des	reliques	de	 la	Bienheureuse	Catherine	de	
Boulogne,	du	sépulcre	de	Sainte	Geneviève,	et	du	bois	où	notre	seigneur	apparut	à	saint	François.	
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A	la	chapelle	Sainte-Geneviève	sont	trois	reliquaires,	deux	sur	l’autel	et	le	troisième	entre	les	images	
de	sainte	Geneviève	et	Sainte	Cyre.	
Aux	deux	premiers	il	y	a	du	sépulcre	de	Sainte	Geneviève	et	deux	médailles	composées	d’ossements	
de	plusieurs	saints	donnés	par	le	Cardinal	de	la	Rochefoucault,	des	reliques	de	plusieurs	saintes.	
Au	troisième	est	une	image	de	Notre-Dame	de	Montaigu,	une	sainte	larme,	de	reliques	de	saint	Marc.	»	

	

	

5. Couvent	des	Carmélites	de	Rouen,	Inventaire	des	reliques,	1619,	A.	D.	S.	M.,	64H13	

	

Cet	 inventaire	des	reliques	du	Carmel	de	Rouen	vient	sanctionner	 les	très	nombreuses	

arrivées	de	reliques	dans	les	quinze	premières	années	après	la	fondation.	C’est	l’importance	

quantitative	qui	 pousse	 les	Carmélites	à	 faire	 rédiger	un	 tel	 document	par	 le	 Père	 Jacques	

Desmay,	 leur	permettant	d’identifier	 les	 reliques	ainsi	que	de	connaitre	 leur	provenance	et	

donateurs.	

	

«	Jacques	Desmay	prêtre	docteur	en	théologie	de	la	société	de	Sorbonne	doyen	de	l'église	collégiale	
de	 Notre-Dame	 d’Orsona	 et	 vicaire	 général	 en	 spirituel	 et	 temporel	 de	 Rombond,	 de	 Harlay	
archevêque	à	Rouen	et	primat	de	Normandie,	à	tous	ceux	qui	voient	cette	présente	lettre	Salut.	Voici	
par	nous	la	requête	à	nous	présentée	de	la	part	de	la	vénérable	religieuse	sœur	Marie	de	la	Sainte-
Trinité	prieure	du	monastère	du	couvent	des	Carmélites	de	Rouen	à	ce	jour	plusieurs	visites	de	leurs	
reliques	des	saints	qui	reposent	dans	leur	église	et	examiné	leur	propres	baux	et	attestation	d'humbles	
personnes	par	les	moyens	desquelles	lesdites	saintes	reliques	ouvertes	les	unes	après	les	autres,	les	
procès-verbaux	et	les	attestations	suivant	l'inventaire	qui	suit.	
Premièrement	la	moitié	d'un	voile	de	la	bienheureuse	Thérèse	de	Jésus	qui	a	été	donné	par	Monsieur	
Quintanadoigt	prêtre	à	Bretigny,	lequel	lui	avait	été	donné	étant	en	Espagne	par	le	beau-frère	de	ladite	
sainte,	comme	il	apparait	par	l'attestation	écrite	et	signé	dudit	le	vingt	janvier	1615.	
Plus	un	morceau	de	la	chaire	de	la	bienheureuse	mère	Thérèse	de	Jésus	qui	a	été	envoyé	du	couvent	
de	Salamanque	par	mère	Isabelle	des	anges	espagnole	professe	dudit	couvent,	à	la	prieure	de	notre	
monastère	à	Rouen,	laquelle	sainte	relique	les	révérendes	mères	dudit	couvent	de	Salamanque	ont	
assuré	être	bien	certaine	et	Monseigneur	l'archevêque	a	permis	qu'elle	fut	mise	en	public	pour	être	
vénérée.	
Lesdites	reliques	sont	ensembles	dans	un	reliquaire	de	satin	rouge.	
Plus	sont	des	os	de	saints	martyrs.	L'un	du	cimetière	saint	Calixte,	l'autre	de	saint	Calipode,	de	saint	
Laurent,	 qui	 ont	 été	 donné	 par	 les	 révérends	 Pères	 Feuillants	 de	 Pari	 comme	 il	 apparait	 par	 leur	
attestation	de	parchemin	scellé	du	sceau	de	leur	ordre	et	signé		du	révérend	père	prieur,	lesquelles	
reliques	sont	dans	la	grande	châsse,	il	y	a	une	particule	d'une	pris	du	cimetière	de	Saint-Calixte	dans	le	
reliquaire	de	satin	rouge	et	bleu	et	une	celui	du	cimetière	de	sainte	Calipode	qui	est	dans	un	reliquaire	
des	pères	de	l'oratoire	de	cette	ville.	
Item	un	os	de	saint	Léger	qui	a	été	donné	à	notre	monastère	par	le		commandement	de	Monseigneur	
l'archevêque		des	saintes	reliques	qui	sont	au	monastère	de	Louvain	en	la	présence	de	M.	Quafisole	
son	vicaire	général,	avec	neuf	os	dont	deux	sont	aux	prêtres	de	l'oratoire	et	quelques	particules	de	
dudit	saint	dont	les	noms	sont	inconnus	e	signé	come	il	apparait	par	l'attestation	signé	du	révérend	
père	prêtre	dudit	couvent	dont	la	plus	grande	partie	sont	dans	la	grande	châsse	et	deux	ou	trois	dans	
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celle	des	pères	de	l'Oratoire,	et	quelques	particules	dans	le	reliquaire	de	satin	bleu.	Les	attestations,	
signé	L'Angloin.		
		
Item	 le	 révérend	 Prêtre	 Gasteau	 a	 donné	 les	 reliques	 ci-dessous	 nommées	 lesquelles	 lui	 ont	 été	
données	dans	le	monastère	de	Sarian	par	les	religieux	dudit	lieu	comme	il	apparait	par	l'attestation	
qu'il	 a	 été	 baillé	 écrit	 et	 signé	 de	 sa	main	 le	 8	 septembre.	 Premièrement	 une	 partie	 d'os	 de	 saint	
Grégoire	mise	dans	 le	 reliquaire	des	pères	de	 l'oratoire,	2.	de	 la	 chaire	d'un	 saint	dont	 le	nom	est	
inconnu.	3.	de	la	peau	de	la	tête	d'un	saint,	aux	pères	de	l'oratoire.	4.	de	la	chasuble	de	saint	Silvia,	aux	
pères	de	l'oratoire.	5.	du	suaire	de	saint	Laurent.	6.	Un	doigt	d'un	saint	dont	le	nom	est	inconnu,	deux	
os	pris	d'un	reliquaire	de	Frère	François	par	ledit	par	Gateau	enchâssé	dans	la	châsse	ou	est	un	os	du	
cimetière	de	Saint-Calixte.	
Item	une	particule	d'un	doigt	de	sainte	Ursule	qui	a	été	donné	par	Madame	d'Aguillon	qui	l'avait	eu	
d'un	nommé	Salazar	 secrétaire	et	 interprète	du	 roi	de	France	et	de	Navarre	 lequel	Salazar	a	baillé	
attestation	approuvée	par	le	grand	vicaire	de	monseigneur	l'archevêque	le	onzième	jour	d'avril	1617	
comme	ladite	sainte	relique		lui	a	été	donnée	par	Madame	de	la	Boissière	dite	la	comtesse	de	Lannoy		
et	est	du	sceau	que	la	Reine		mère	donna	à	Madame	Elisabeth	de	Bourbon,	quand	elle	partit	de	Paris	
pour	aller	en	Espagne.	
Plus	un	reste	desdits	onze	mille	vierges	qui	a	été	envoyé	de	Flandre	par	la	Révérende	mère	Marie	du	
Saint-Sacrement	qui	était	alors	prieure	de	notre	monastère	de	Louvain,	laquelle	sainte	relique	lui	avait	
été	par	un	bon	prêtre	jésuite	qui	l'a	assuré	être	certaine.	Plus	un	os	d'une	des	mille	vierges	qui	a	été	
envoyé	par	la	révérende	mère	de	notre	monastère	de	Bruxelles	en	Flandre.	
		
Nous	 avons	 accordé	 auxdites	 religieuses	 carmélites	 de	 Rouen,	 avec	 l'autorité	 de	 monseigneur,	
permettons	les	reliques	ci-dessus	dénommées	et	celles	dont	le	nom	est	inconnu	et	qui	reposent	dans	
l'église	Rouen	le	droit	d'exposer	en	public	pour	recevoir	l'honneur	et	le	culte	qui	leur	est	donné	aux	
religieuses	du	saint	Esprit,	en	témoignage	de	quoi	avons	signé	aux	présentes	et	avons	apposé	le	cartel	
de	nos	armes,	en	1619.	»	

	

	

6. Abbaye	 Saint-Amand	 de	 Rouen,	 Inventaire	 des	 reliques,	 XVIIIe	 siècle,	 A.	 D.	 S.	 M.,	

55H20	

	

Cet	 inventaire,	 rédigé	 au	 XVIIIe	 de	 l’importance	 quantitative	 de	 certains	 trésors	

reliquaires.	Depuis	les	premières	années	du	XVIIe	siècle,	l’abbaye	Saint-Amand	de	Rouen	a	ainsi	

obtenu	plusieurs	centaines	de	reliques	qui	 la	plupart	du	temps	sont	de	petites	parcelles.	Un	

seul	 reliquaire	 peut	 donc	 en	 contenir	 plusieurs	 dizaines.	 L’inventaire	 vient	 ici	 faciliter	

l’identification	de	ces	très	nombreuses	reliques.	

	

«	Dans	une	des	petites	châsses	parées	dans	le	fond	qui	sert	de	porte	:	
Saint	Juconde	martyr,	saint	Sébastien	M,	saint	Victor	M,	saint	Primat,	un	des	saints	martyrs	d'Autun,	
une	dent	de	saint	Etienne	M,	saint	Léger	M	dont	 il	 y	a	un	os	et	une	dent,	 saint	Théodore	M,	saint	
Placide	M.	et	saint	Germain	Evêque,	saint	Blaise	M.,	sainte	Reine	vierge	et	martyr,	saint	Farin	M;,	sainte	
Fare,	vierge,	saint	Sever	M.,	saint	Barthélemy	apôtre,	un	os	des	saints	Innocents,	saint	Barbantin	M.,	
saint	Lucien	M.,	saint	Nicolas	M.,	sainte	Christine	vierge	et	martyre,	sainte	Austreberte	vierge.	
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Dans	le	plafond	de	la	châsse,	saint	Amand	Evêque,	saint	Laurent	M.,	saint	Simplice	évêque	d'Autun,	
saint	 Luc	 Evangéliste,	 saint	 Andoche	 premier	 évêque	 d'Autun,	 saint	 Claude	 évêque,	 saint	 Syagre	
évêque	d'Autun,	saint	Louis	roi	de	France,	saint	Martin	évêque,	saint	Maclou	martyr,	sainte	Restitue	
martyre,	saint	Vulmar	Confesseur,	saint	Calixte	martyr,	saint	Vigor	martyr,	un	des	Compagnons	de	saint	
Denis	martyr,	sainte	Apolline	Vierge	et	martyre,	saint	Vossin	premier	de	Bourges,	saint	Maxime	Martyr,	
saint	Cosme	Martyr,	partie	du	chef	et	autres	reliques	de	sainte	Candide.	
En	 1714,	 furent	 extraits	 deux	 nouvelles	 châsses	 d'un	 riche	 travail	 dans	 lesquelles	 furent	 placées	
plusieurs	 saintes	 reliques	 qui	 auraient	 été	 données	 à	 la	 dame	 Marie	 Elisabeth	 Barentin.	 Dans	 la	
première	fut	placé	le	corps	de	sainte	Urbaine	martyre	tiré	du	cimetière	de	Calipode		donné	à	ladite	
dame	 abbesse	 par	 le	 Cardinal	 Annibal	 Albano	 neveu	 du	 Pape	 Clément	 XI	 suivant	 l'authentique	 du	
sacristain	du	pape	présentée	et	vérifiée	par	Messire	Jean	de	la	Roque	Hue	trésorier	chanoine	vicaire	
général	et	officiel	de	Monsieur	Claude	Maur	archevêque	de	Rouen	lequel	se	transporta	dans	le	chœur	
intérieur	de	l'église	de	cette		abbaye	avec	son	secrétaire	et	fit	l'ouverture	de	la	caisse	où	était	le	corps	
de	 la	sainte	dans	son	 intégrité.	 Il	 fit	en	même	temps	 l'ouverture	d'une	autre	caisse	venue	aussi	de	
Rome	 et	 donnée	 à	 ladite	 abbesse	 par	 le	 Père	 Deschamps	 Jésuite	 dans	 laquelle	 fut	 trouvée	 des	
morceaux	de	corps	d'autres	saints	martyrs	conforment	à	l'authentique	qui	fut	vérifié	en	présence	des	
confesseurs	et	chapelains	de	 la	maison	et	du	médecin	et	chirurgien	qui	 reconnurent	et	attestèrent	
desdites	reliques	furent	permises	d'être	exposées	à	la	vénération	des	fidèles	sans	pourtant	en	devoir	
célébrer	l'office.	
Le	corps	de	sainte	Urbaine	remplie	une	chasse	et	les	morceaux	qui	furent	troués	dans	la	2e	ont	aidé	à	
remplir	la	seconde	caisse	au	milieu	de	laquelle	est	le	chef	de	saint	Bégnin	martyr	donné	à	ladite	dame	
par	le	Révérendissime	père	en	dieu	messire	Jean	Danton	abbé	général	de	l'ordre	de	saint	Antoine	qu'il	
avait	reçu	de	Rome	par	le	secrétaire	du	procureur	général	de	l'ordre.	
Au	haut	de	cette	même	châsse	est	un	petit	reliquaire	de	filigrane	d'argent	qui	renferme	une	parcelle	
de	relique	de	saint	Léon	le	grand	Pape	avec	un	présent		morceau	de	la	toile	de	son	suaire	donné	à	la	
dame	par	 le	père	 Jésuite	Deschamps	avec	 son	authentique	dans	 ladite	 châsse	 contenant	plusieurs	
morceaux	des		reliques	de	corps	:	un	crâne	de	Saint	Félicissime	,	saint	Amand,	un	os	de	saint	Benoit,	
un	de	saint	Urbain	et	Vincent	et	Vénérand,	Réparat	et	Urbain	,	Modeste	et	Prudent,	dont	plusieurs	
sans	actes	certifiés	par	leurs	authentiques.	Les	4	autres	châsses	sont	aussi	remplies	de	reliques	saintes.	
Dans	une	des	caisses	est	le	corps	de	Sainte	Justine,	dans	la	quatrième	une	partie	du	corps	de	sainte	
Candide	et	les	reliques	inconnues.		
Dans	une	des	deux	dernières	châsses.	
Dans	 le	haut	une	petite	relique	de	filigrane	d'argent	qui	renferme	une	parcelle	de	relique	du	grand	
Saint	Léon	Pape	et	dans	le	fond	de	son	reliquaire	un	petit	morceau	de	toile	de	son	suaire.	
Une	relique	de	sainte	Irène	Martyr,	saint	Félicissime	martyr,	saint	Amand	martyr,	saint	Benoit	martyr,	
saint	urbain	martyr,	saint	Vincent	martyr.	
Dans	le	milieu	de	la	châsse		le	chef	de	saint	Bénigne	martyr,	saint	Félicissime	martyr,	saint	Vénérand	
Martyr,	saint	Réparat		martyr,	saint	Urbain	martyr,	saint		Défenseur	Martyr,	saint	Magne	martyr,	saint	
Modeste	martyr,	sainte	Digne	Martyr,	sainte		Julie	martyre,	saint	Fauste	martyr,	saint	Prudent	martyr,	
saint	Honoré	martyr,	saint	Constant	martyr,	Saint	Lucide	martyr,	saint	Exupérant	martyr,	saint	Marcelin	
martyr,	saint	Alexandre	martyr,	saint	Etienne	martyr,	saint	Bernardin	martyr,	saint	Boniface	martyr,	
saint	Justin	martyr,	sainte	Justine	martyre,	saint	Donat	martyr,	saint	Pacifique	martyr,	saint	Fortunat	
martyr,	saint	Innocent	martyr,	Saint	Généreux	martyr,	saint	Christin,	sainte	Lucie	martyr,	saint	Jucund	
martyr,	saint	Julien	martyr,	saint	Fauste	martyr,,	sainte	Félicienne	martyre,	saint	Victor	martyr,	sainte	
Olympe	martyr,	 saint	 Constant	 martyr,	 saint	 Hyacinthe	 martyr,	 saint	 Théodore	 martyr,	 saint	Mac	
martyr,	 saint	Symphorien	martyr,	 sainte	Victoire	martyr,	 sainte	Colombe,	 saint	Fidèle	martyr,	 saint	
Placide	martyr.	
Dans	 le	 bas	 de	 la	 châsse,	 saint	 Désir	martyr,	 sainte	 Victoire	martyre,	 saint	 Anastase	martyr,	 saint	
Créscence	martyr,	saint	Florian	martyr.	»	
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7. Saint-Sernin	de	Toulouse,	inventaire	de	1807,	A.	D.	S.	M.,	101H628	

	

Ce	très	long	inventaire	qui	s’étale	du	10	juin	au	5	août	1807	marque	le	moment	officiel	

de	 la	 restauration	 des	 Corps-Saints	 dans	 la	 basilique	 Saint-Sernin	 après	 les	 évènements	

révolutionnaires.	 L’objectif	 est	 triple.	 L’inventaire	 procède	 à	 une	 nouvelle	 identification	 de	

toutes	 les	 reliques.	 Il	 retrace	 également	 l’histoire	 de	 ce	 trésor	 entre	 1790	 et	 1807	 grâce	 à	

l’apport	 de	 quelques	 procès-verbaux	 et	 témoignages.	 Enfin,	 il	 contrôle	 systématiquement	

l’état	 de	 conservation	 et	 pallie	 par	 l’octroi	 de	 nouveaux	 reliquaires	 aux	 altérations	 du	

sauvetage	et	du	temps.	

	

«	Procès-verbal	dressé	par	nous	Clément	de	Barbazan,	vicaire	général	de	Monseigneur	Claude	François	
Marie	Primat	archevêque	de	Toulouse,	nommé	spécialement	à	l’effet	de	vérifier	les	précieuses	reliques	
qui	 reposent	 dans	 l’insigne	 église	 de	 Saint-Sernin	 et	 qui	 avaient	 pendant	 le	 cour	 de	 la	 Révolution	
dépouillées	de	 leurs	ornements	d’or,	d’argent	et	pierres	précieuses,	en	pour	constater	 l’identité	de	
celle	 qui	 avaient	 été	 enlevées	 par	 les	 soins	 de	M.	 L’abbé	 Dubourg	 alors	 vicaire	 général	 de	M.	 de	
Fontanges	et	reportées	dans	ladite	basilique.	An	1807.	
	
L’an	mil	huit	sept	et	le	dix	du	mois	de	juin	à	quatre	de	relevée	nous	Clément	de	Barbazan	vicaire	général	
de	 Monseigneur	 Claude	 François	 Marie	 Primat	 archevêque	 de	 Toulouse	 et	 sénateur	 et	 par	 lui	
commissaire	 nommé	 spécialement	 à	 l’effet	 de	 vérifier	 certaines	 saintes	 reliques	de	 l’insigne	 église	
paroissiale	de	Saint-Sernin	renfermées	en	partie	dans	des	petits	caissons	de	bois,	en	partie	dans	des	
reliquaires,	 les	 uns	 et	 les	 autres	 recouvert	 du	 sceau	 de	 la	 république	 et	 de	 constater	 d’après	 les	
témoignages	et	les	pièces	justificatives	qui	nous	seront	exhibées	l’identité	des	susdites	reliques	avec	
celles	qui	avant	la	Révolution	étaient	dans	des	bustes	ou	des	reliquaires	enrichis	d’or	ou	d’argent	et	de	
pierres	précieuses	et	de	plus	à	 l’effet	de	vérifier	 l’état	de	 toutes	 les	autres	précieuses	 reliques	qui	
reposent	dans	ladite	église	et	qui	n’ont	pas	été	déplacée.	Ayant	préalablement	annoncé	à	Monsieur	
Mathieu	curé	de	Saint-Sernin	que	nous	commencerions	de	procéder	à	cette	vérification	dans	ladite	
église	le	même	jour	et	heure	que	dessus	et	l’ayant	prié	d’en	faire	le	dispositif	et	d’y	appeler	quelques	
membres	de	son	clergé	ainsi	que	les	membres	de	la	fabrique,	comme	étant	conjointement	avec	lui	les	
conservateurs	du	précieux	dépôt	qui	illustre	cette	grande	basilique.	D’autre	part,	ayant	invité	nous-
même	Monseigneur	Marie,	Jean	Philippe	Dubourg	évêque	de	Limoges,	attendu	que	lui	devant	grâce	à	
son	 zèle	 la	 conservation	de	quelques-unes	 des	 susdites	 reliques	 et	 qu’étant	 pendant	 le	 cour	 de	 la	
Révolution	 vicaire	 général	 de	Monseigneur	 de	 Fontanges	 archevêque	 de	 Toulouse,	 il	 a	 autorisé	 et	
dirigé	les	opérations	relatives	à	cet	effet.	De	plus,	ayant	convoqué	M.	Vidal	prêtre	habitué	de	l’église	
du	 Taur	 et	 Cailhire	 prêtre	 vicaire	 de	 la	Dalbade	 comme	ancien	 commissaire	 nommé	par	Monsieur	
Dubourg	à	l’effet	d’apposer	le	sceau	de	M.	l’archevêque	sur	les	susdits	caissons	et	reliquaires,	nous	
nous	sommes	transporté,	assisté	de	Monsieur	Amourou,	prêtre	vice-secrétaire	de	l’archevêque	à	la	
susdite	église	de	Saint-Sernin	où	Monsier	le	curé	accompagné	de	son	clergé	et	de	ses	fabriciens	nous	
a	reçu	ainsi	que	M.	L’évêque	de	Limoge,	et	nous	a	introduit	dans	la	salle	ordinaire	de	l’assemblée	de	
la	 fabrique	dans	 laquelle	 il	avait	 réuni	 tous	 les	caissons	et	reliques	que	nous	avions	à	vérifier	et	en	
présence	de	:	
Marie	Jean	Philippe	Dubourg	évêque	de	Limoges.	
M.	Jean	Mathieu	curé	de	la	paroisse	Saint-Sernin.	
M.	Dominique	Mathieu	et	Jacques	Sabatier	prêtres	vicaire	de	ladite	paroisse.	
M.	Noël	Flory,	ancien	chanoine	et	de	la	dite	église.	
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Claude	François	de	Sainte-Agathe,	religieux	prêtre	ancien	prieur	de	l’abbaye	des	Feuillants	et	habitué	
de	l’église	
Marucie	Marie	Mathieu	Garrigou,	prêtre	aussi	habitué	de	la	dite	église.	
Jean	Etienne	Marguerite	Vidal,	prêtre	habitué	de	l’église	du	Taur.	
Jean	Denis	Tailhive,	prêtre	vicaire	de	la	Dalbade.	
M.	Antoine	Muaute,	juge	au	tribunal	de	1ère	instance.	
Joseph	Marie	Malpel	Latour,	avocat.	
Denis	Gounou,	avocat.	
François	Vital	Bure	propriétaire,	fabriciens.	
Pierre	Paul	Espigat,	commissaire	adjoint.	
Gabriel	Pierre	Dime,	ancien	commissaire	nommé	par	l’abbé	Dubourg	relativement	à	la	conservation	
des	 reliques	 et	 M.	 Bruno	 Gabriel	 Dubourg	 ancien	 chevalier	 de	 Malte,	 fabricien	 de	 l’église	
métropolitaine	Saint-Etienne	et	notable	de	cette	ville.	
	
«	Nous	étant	revêtu	d’un	surplis	et	d’une	étole	nous	avons	ouvert	la	séance	par	le	Veni	Creator	qui	à	
notre	prière	a	été	récité	par	M.	l’évêque	de	Limoges,	en	face	de	l’autel	où	reposaient	les	reliques	et	de	
suite	M.	le	curé	nous	a	exhibé	trois	procès-verbaux,	savoir	:	
Un	du	22	mars	1795	dressé	par	le	Père	Bertrand	Casse,	prêtre	religieux	de	l’ordre	de	Saint	François	de	
la	grande	observance,	le	sieur	Gabriel	Pierre	Limer	et	le	Sieur	François	Médard	Gloutier,	tous	habitants	
de	Toulouse,	délégués	par	M.	Dubourg	alors	vicaire	général	de	M.	de	Fontanges	intitulé	Translation	de	
plusieurs	reliques	qui	étaient	hors	des	bustes	dans	un	lieu	de	sûreté.	Coté	n°1	le	procès-verbal	est	revêtu	
de	la	légalisation	de	M.	l’abbé	Dubourg	
Un	en	date	du	22	juillet	1795	dressé	par	les	susdits	trois	commissaires	intitulés	placement	des	reliques,	
transférées	de	Saint-Sernin	dans	des	petits	caissons,	côtés	n°2.	
Un	en	date	du	23	juillet	1795	dressé	par	M.	Dubourg	lui-même,	intitulé	translation	à	Saint-Sernin	des	
caissons	contenant	des	reliques	appartenant	à	la	dite	église	coté	n°3	
Plus	une	lettre	de	M.	l’archevêque	de	Toulouse	en	date	du	26	avril	1803,	le	commettant	à	l’effet	de	
prendre	 tous	 les	 renseignements	 nécessaires	 touchant	 l’authenticité	 des	 reliques	 de	 la	 dite	 église	
cotée	n°4	plus	une	enquête	par	lui	faite	en	vertu	de	la	précédente	commission	en	trois	pièces,	une	
contenant	la	déposition	du	sieur	Joseph	Aubert	en	date	du	13	floréal	an	11e,	3	mai	1803	cotée	n°5,	une	
seconde	contenant	la	déposition	du	sieur	Pierre	Blanc,	en	date	du	11	floréal	an	11,	1er	mai	1803	cotée	
n°6	et	une	troisième	contenant	la	déposition	du	sieur	Guillaume	Majeur	en	date	du	12	floréal,	11	mai	
1803	cotée	n°7.	Lecture	faite	de	ces	pièces	nous	les	avons	paraphées	et	avons	fait	apposer	sur	chacune	
le	sceau	de	M.	l’archevêque	devant	rester	annexées	au	procès-verbal.	
De	ces	pièces	et	des	plusieurs	autres	témoignages	dignes	de	fois	que	nous	avons	recueillis	il	résulte	:	
	 1.	que	depuis	la	cession	de	l’exercice	public	du	saint	ministère	dans	l’église	de	Saint-Sernin,	par	
M.	Castillon	Curé	de	cette	paroisse	qui	eut	lieu	au	mois	de	mai	1791	jusqu’au	27	février	1794,	époque	
où	 les	commissaires	de	district	vinrent	retirer	 l’argenterie	des	châsses	et	des	bustes	contenant	des	
reliques,	lesdites	châsses	bustes	et	reliquaires	avaient	été	toujours	maintenus	dans	leur	état	primitif,	
sans	 la	moindre	 fracture	ni	violation,	sauf	 les	déplacements	de	 la	plaque	d’argent	qui	 recouvrait	 le	
tombeau	de	Saint-Sernin	et	d’un	petit	caisson	d’argent	orné	de	figures	en	bas-reliefs	dorés	contenant	
le	crâne	de	Saint-Sernin	qui	était	dans	le	col	du	buste	du	saint.	Ces	déplacements	furent	faits	par	les	
commissaires	de	 la	municipalité	 le	11	octobre	1792	qui	 sur	des	ordres	du	district	 étant	obligés	de	
discontinuer	 leurs	 opérations,	 laissèrent	 les	 châsses	 dans	 l’état,	 et	 après	 leur	 sortie	 la	 plaque	 fut	
replacée	devant	le	tombeau	et	le	susdit	caisson	renfermé	dans	le	buste.	
	 2.	A	la	susdite	époque	27	février	1794,	les	commissaires	du	district	venant	retirer	l’argenterie	
des	châsses,	bustes	et	reliquaires	appelèrent	à	leur	opération	le	Père	Hubert,	religieux,	prêtre,	chargé	
alors	en	vertu	de	l’autorité	civile	du	gouvernement	spirituel	de	cette	église,	lequel	revêtu	d’un	surplis	
et	d’une	étole	à	mesure	qu’on	dépouillait	les	bustes	et	reliquaires	de	leurs	ornements	d’or,	d’argent	
et	de	pierreries	en	retirait	les	reliques	enveloppées	dans	du	coton	en	trame,	et	les	remettait	au	sieur	
Aubert	mande	des	Corps	Saints	depuis	plus	de	vingt	ans	et	 très	 zélé	pour	 leur	 conservation	 lequel	
portait	de	suite	ces	paquets	de	reliques	dans	 les	armoires	où	 l’on	tenait	selon	 l’usage	 les	bustes	et	
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reliquaires	contenant	chacune	desdites	reliques,	observant	de	les	placer	à	droite	ou	à	gauche	dans	la	
même	armoire	conformément		à	côté	qu’elles	y	occupaient	auparavant	qu’incontinent	il	fermait	les	
dites	armoires	à	clef,	que	quand	à	la	Sainte	Epine	renfermée	dans	un	flacon	de	cristal,	elle	fut	retirée	
du	reliquaire	de	vermeil	sans	fracture	du	flacon,	lequel	contenant	la	Sainte-Epine	fut	déposé	dans	le	
tabernacle	de	la	chapelle	du	Saint-Esprit,	que	quant	aux	châsses	,	on	se	borna	à	lever	l’argenterie	qui	
les	recouvrait,	qu’on	laissa	les	caisses	de	bois	intactes.	
	 3.	Par	M.	l’abbé	Dubourg	et	autorisé	aussi	de	nouveau	par	lui	grand	vicaire,	se	transportèrent	
dans	 la	maison	 de	M.	 de	 Comminges,	 place	 Sainte	 Carber,	 à	 l’effet	 de	 procéder	 à	 l’ouverture	 des	
paquets	de	reliques	qui	furent	faits	 lors	du	susdit	enlèvement	et	de	mettre	chaque	relique	dans	un	
caisson,	pour	les	transférer	ensuite	religieusement	à	la	dite	église	de	Saint-Sernin	qu’il	reconnurent	
que	 les	paquets	n’avaient	pas	été	ouverts,	que	 le	fil	dont	(ils	étaient	 liés	et	 le	sceau	apposé	sur	 les	
nœuds	étaient	les	mêmes	que	de	suite	il	avaient	procédé	à	l’ouverture	des	paquets,	en	présence	de	
Me	 de	 Comminges,	 de	Mlle	 le	 Long	 et	 de	Mme	De	 Poucharamet,	 ces	 dames	 étant	 à	 genoux	 que	
pendant	 la	récitation	des	 litanies	des	saints	 ils	remirent	chaque	relique	dans	un	caisson,	sans	autre	
enveloppe	que	celle	qui	y	était	déjà	et	quelques	feuilles	de	papier	blanc	dans	l’intérieur	du	caisson,	
observant	d’appliquer	sur	chaque	caisson	 le	numéro	trouvé	dans	 l’intérieur	du	paquet,	que	 l’heure	
tard	obligea	de	renvoyer	la	translation	au	lendemain,	et	qu’en	attendant	les	caissons	restèrent	dans	
une	chambre	fermée	à	clef.	
	 4.	Que	le	lendemain,	M.	Dubourg	assisté	du	susdit	Père	Casse	se	transporta	dans	la	maison	de	
Me	de	Comminges	à	l’effet	de	faire	procéder	à	la	translation	des	susdites	reliques,	laquelle	s’effectua	
en	présence	de	trois	commissaires	déjà	nommés	que	de	suite	les	caissons	recouverts	d’un	linge	blanc	
furent	distribués	aux	élèves	de	la	pension	de	Me	Poutier	et	porté	par	eux	religieusement	dans	l’église	
de	Saint-Sernin	où	ils	furent	reçu	solennellement	par	M.	Dubourg,	et	déposés	sur	le	maître	autel	du	
chœur,	que	là	M.	le	vic.	Gen.	Fit	prêter	serment	aux	susdits	commissaires	au	bas	de	l’autel	comme	il	
ne	 s’était	 fait	 aucune	altération	aux	 reliques	pendant	 leur	 translation,	qu’ensuite	 il	 fit	 replacer	 lui-
même	les	susdits	caissons	dans	les	niches	et	armoires	à	cela	destinées	,et	attendu	que	cette	opération	
amena	à	une	heure	tarde,	il	fit	fermer	chaque	armoire	ou	niche	et	délégua	M.	Jean	etienne	Vidal	et	
Jean	Caillhive	tous	deux	prêtre	à	l’effet	de	procéder	le	jour	à	l’apposition	du	sceau	de	M.	l’archevêque	
que	quant	aux	grandes	châsses	des	corps	saints	elles	furent	retrouvées	dans	le	même	état	à	la	sacristie	
où	les	susdits	commissaires	les	avaient	déposées.	
	 5.	Que	ces	deux	Vidal	et	Cailhive	prêtre	se	transportèrent	l’après-midi	dans	l’église	te	qu’en	
présence	 des	 susdits	 sieurs	 et	 Poutier,	 ils	 remplirent	 leur	 commission	 dans	 l’ordre	 suivant	 :	 1.	 Ils	
cloutèrent	 et	 scellèrent	 les	 caissons	 et	 reliquaires	 apportés	 le	 matin.	 2.	 Ayant	 trouvé	 le	 cristal	
contenant	la	Sainte-Epine	dans	le	tabernacle	de	l’autel	du	Saint-Esprit,	où	il	avait	été	déposé,	lorsqu’on	
le	retira	de	l’ancien	reliquaire	en	vermeil,	ils	le	placèrent	dans	un	reliquaire	de	bois	doré,	ayant	une	
glace	 par-devant,	 et	 une	 fermeture	 par	 derrière	 sur	 laquelle	 ils	 apposèrent	 le	 sceau	 de	 M.	 de	
Fontanges.	3.	Ils	scellèrent	de	deux	sceaux	l’étoffe	qui	avait	enveloppé	la	tête	de	Sait	Raymond	trouvée	
dans	l’armoire	où	était	autrefois	son	buste	et	la	placèrent	dans	la	châsse	ou	est	enfermé	le	corps	du	
saint	enveloppé	d’une	serviette,	laquelle	ils	scellèrent	de	trois	sceaux.	4.	Ils	apposèrent	le	scellé	sur	un	
paquet	portant	pour	 inscription	partie	de	 la	 robe	de	 la	sainte	Vierge,	 lequel	paquet	était	 renfermé	
autrefois	 dans	 un	 buste	 d’argent	 de	 la	 sainte	 Vierge.	 5.	 Ils	 mirent	 encore	 deux	 sceaux	 sur	 une	
enveloppe	en	soie	de	la	tête	de	Saint	Thomas	d’Aquin,	qui	avait	été	apportée	solennellement	de	l’église	
des	dominicains,	dans	un	buste	d’argent	qui	la	contenant	ainsi	que	la	châsse	contenant	le	corps	dudit	
saint,	et	enfin	scellèrent	successivement	les	autres	reliquaires	du	paquet	renferment	des	reliques	qui	
n’avaient	point	emportées	lors	de	l’enlèvement	par	les	susdits	commissaires.	
	 5.	 Il	 résulte	 de	 plus	 que	 les	 Catholiques	 ayant	 été	 de	 nouveau	 rejetés	 de	 l’église	 et	 les	
Constitutionnels	s’en	étant	emparé	au	moins	d’octobre	1795,	depuis	cette	époque	 jusqu’à	celle	où	
ladite	 église	 fut	 rendue	au	 culte	 catholique	 le	 14	 septembre	1801,	 il	 n’y	 a	 eu	 aucune	altération	ni	
violation	aux	saintes	reliques,	quoiqu’on	retrouve	 le	sceau	de	 la	république	apposé	sur	une	grande	
partie	de	ceux	de	M.	de	Fontanges	après	les	enquête	faites	légalement	et	spécialement	à	ce	sujet,	et	
le	témoignage	de	plusieurs	personnes	dignes	de	foi,	il	apparait	que	le	dit	sceau	de	la	Rép.	N’a	pas	été	
mis	par	mépris	de	celui	de	M.	de	Fontanges	et	encore	moins	des	reliques	même	que	ce	n’a	été	au	
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contraire	 que	 pour	 en	 assurer	 leur	 conservation	 et	 en	 empêcher	 toute	 profanation,	 puisqu’aucun	
sceau	de	M.	de	Fontanges	n’a	été	rompu,	mais	seulement	recouvert	après	la	conviction	qu’il	nous	reste	
des	faits	ci-dessus	relatés,	nous	nous	sommes	faits	présenter	des	caissons	et	des	reliquaires	pour	les	
vérifier	et	constater	l’identité	des	reliques.	
	
	 1.	«	On	nous	a	présenté	un	caisson	portant	en	inscription	relique	de	Saint	Honest	disciple	de	
saint	Sernin	scellé	d’une	bandelette	de	papier	aux	deux	extrémités	de	laquelle	étaient	apposés	deux	
sceaux	dont	l’un	portait	l’empreinte	de	la	Rép.	Sous	lequel	nus	avons	découvert	un	1er	sceau.	A	l’autre	
bout	de	la	bandelette	était	un	autre	sceau	qui	quoiqu’un	peu	effacé	a	laissé	assez	connaitre	celui	de	
M.	de	Fontanges.	»	Attestation	en	latin	de	1628	signée	par	le	Vicaire	général	du	cardinal	La	Valette	
abbé	 de	 Saint-Sernin.	 En	 1627,	 le	 7	 juillet,	 Madame	 de	 Voluran,	 de	 Vannes	 donna	 une	 somme	
employée	à	l’élévation	de	la	relique.	
	 2.	paquet	enveloppé	d’une	étoffe	de	soie	blanche,	une	seconde	enveloppe	de	soie	cramoisie	
fanée,	crâne	de	Saint	Honest	en	quatre	pièces	plus	un	second	paquet	de	taffetas	cramoisi	avec	des	
ossements	qui	semblent	appartenir	au	crâne	du	même	saint.	Ue	petite	bourse	de	soie	avec	une	pierre	:	
Iste	Lapidem	sunt	de	sepulchrus	nostri	Jesu-Christi.	Egalement	un	petit	paquet	de	toile	avec	une	petite	
parcelle	de	relique	:	sancti	nicholai.	
Les	reliques	de	saint	Honest	sont	placées	dans	une	boite	ovale	liée	avec	un	cordon	de	cramoisi,	le	tout	
scellé.	Dans	une	 seconde	boite,	 la	pierre	du	 sépulchre,	et	dans	une	 troisième	 les	 reliques	de	Saint	
Nicolas.	»	
	
	
«	Ce	 jourd’hui	11	 juin	1807	à	quatre	heures	et	demi	de	 relevée	nous	 clément	de	Barbazan	vicaire	
générale	avons	continué	nos	opérations	en	présence	des	 susdits	M.	Mathieu	vicaire	de	 la	paroisse	
représentant	M.	le	curé	maladae,	Floy,	Papillon,	Cailhise,	Garrigou,	prêtres,	Malpel,	Latourn	Gouno,	
Bure,	fabriciens,	Espigal,	commissaire,	tous	cinq	laïcs.	
	
	 1.	On	nous	 a	 présenté	 un	 autre	 caisson	portant	 pour	 inscription	 «	 Saint	Hilaire	 évêque	de	
Toulouse	»	scellé	d’une	bandelette	de	papier	aux	extrémités	de	laquelle	nous	avons	trouvé	le	sceau	
de	la	République	apposé	sur	un	autre.	Nous	avons	ouvert	le	dit	caisson	et	y	avons	trouvé	un	paquet	
d’étoffe	 de	 soie	 rouge	 contenant	 plusieurs	 ossements	 avec	 deux	 certificats	 d’authenticité	 en	
parchemin	l’un	de	1640	et	du	19	mai	l’autre	du	mois	d’octobre	1644,	attestant	que	lesdits	ossements	
sont	des	reliques	de	Saint	Hilaire	évêque	de	Toulouse,	auxquels	nous	avons	apposé	notre	nec	varietur	
nous	avons	renfermé	ledit	paquet	recousu	dans	le	même	état	dans	une	boite	ovale	liée	avec	un	cordon	
de	soie	couleur	rouge,	que	nous	avons	scellé	au	bout	de	la	ligature	du	sceau	de	Mgr	l’archevêque.	»	
	 2.	Autre	caisson	avec	les	reliques	de	«	Saint	Papoul	Martyr	».	Avec	une	partie	du	crâne	avec	
une	note	d’un	vicaire	de	Mgr	La	Valette.	
	 3.	 Caisson	 «	 reliques	 de	 Saint	 Barnabé	 apôtre	 des	 gentils.	 »	 avec	 la	 tête	 presque	 entière,	
quelques	portions	du	crâne	et	des	dents,	taffetas	cramoisi.	Deux	authentiques	bien	conservés.	
	 4.	Autre	caisson	«	reliques	de	Saint	Edmond	roi	d’Angleterre	»	:	avec	la	tête	entière	dans	de	la	
soie	rouge,	la	mâchoire	inférieure	détachée,	quelques	dent	(ces	deux	reliques	sont	remises	dans	une	
nouvelle	étoffe).	
	 5.	Caisson	intitulé	«	Reliques	de	sainte	Suzanne	de	Babylone	»	avec	deux	portions	du	crâne,	
taffetas	blanc.	
Fin	de	la	deuxime	journée	avec	signatures.	
	
«	Ce	jourd’hui	15	juin	1807	à	4	heure	de	relevée,	nous…même	texte	que	précédemment…	».	
	
	 1.	 Caisson	 «	 reliques	 de	 Saint	 Barnabé	 apôtre	 et	 de	 plusieurs	 autres	 saints,	 au	 nombre	 de	
onze	»,	avec	un	paquet	contenant	deux	enveloppes	contenant	13	paquets	:	
«	Dent	de	Saint	Christophe	»	dans	du	taffetas	gris	avec	une	inscription	en	latin.	
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Enveloppe	de	Taffetas	rouge,	avec	un	petit	coffret	en	plomb,	avec	des	petits	ossements	et	des	étoffes	
de	saints.	L’ensemble	est	mis	dans	une	boite	ovale	scellée.	
Enveloppe	de	soie	rouge	avec	des	ossements	de	saint	Barnabé	avec	deux	inscriptions	anciennes	en	
latin.	Le	tout	est	mis	dans	une	nouvele	boite	ovale	scellée.	
Inscription	 en	 latin	 «	mana	petra	 lipide	qua	dicitur	 esse	 sepulchro	 christi	 »,	 sur	 une	 enveloppe	de	
taffetas	rouge,	avec	un	gros	morceau	de	pierre.	
Enveloppe	de	soie	rouge,	deux	ossements	«	reliquiae	beati	Papuli	Maryri	»	avec	un	parchemin	portant	
la	même	inscription,	le	tout	mis	dans	une	nouvelle	boite	ovale.	
Enveloppe	de	taffetas	rouge,	deux	petits	ossements	avec	«	reliquia	beati	blasii	marrtyri	».	Nouvelle	
petite	boite	ovale	peinte.	
7	petits	paquets	 sans	étiquette	particulière,	avec	des	ossements,	quelques	dents,	de	 la	 cendre,	un	
fragment	de	bois,	trois	étiquettes	réunies	:	«	de	sancto	georgis	de	mensa	domini,	de	sepulcrho	domini.	
«	Nous	avons	été	étonné	de	n’en	point	trouver	quelqu’autre,	puisqu’une	inscritpion	qui	était	sur	 le	
caisson	fait	mention	indépendamment	des	reliques	reconnues	d’un	paquet	contenant	es	reliques	des	
saints	 innocents	 et	 un	 autres	 saints,	 d’une	 pierre	 du	 sépulcre	 de	 saint	 Exupère,	 d’une	 pierre	 du	
Golgotha	».	Le	tout	est	remis	dans	une	boite	nouvelle	de	forme	ovale.	
	
2.	Un	caisson	«	reliques	de	saint	Sylve	évêque	de	Toulouse	»,	avec	un	paquet	de	taffetas	vert,	avec	une	
enveloppe	cramoisi	contenant	des	morceaux	du	crâne,	la	mâchoire	inférieure	garnie	de	huit	dents	et	
trois	 grosses	 dents	 détachées,	 avec	 deux	 attestations	 de	 1644.	 Ajout	 d’une	 nouvelle	 enveloppe	
d’étoffe	rouge,	et	mis	dans	une	nouvelle	boite	ovale.	
	
	 3.	Caisson	«	tête	et	autres	reliques	de	saint	Exupère	évêque	de	Toulouse	»,	avec	la	tête	entière	
sauf	la	machoire	inférieure,	dans	une	étoffe	de	soie	violet	;	petit	sac	de	soie	verte	avec	le	tibia	de	la	
jambe	droite,	et	une	partie	du	péroné,	la	première	phalange	de	l’index	de	la	main	droite	et	la	moitié	
d’une	autre	phalange.	Des	fragments	d’ossements	séparés	et	un	petit	sachet	de	soie	violette	avec	de	
la	poussière	de	son	tombeau.	Trois	attestations	sur	parchemin	de	1621,	1644,	1739.	L’index	de	la	main	
droite	 a	 été	mis	 de	 côté	pour	 en	 faire	 cadeau	 à	 l’église	 de	 Saint-Exupère,	 récemment	 érigée	dans	
l’annexe	de	Saint-Etienne.	»	
	
	
Séance	du	17	juin.	
	 1.	 Caisson	 «	 relique	 de	 Saint	 Simon	 et	 Saint	 Jude	 apôtres	 »,	 avec	 plusieurs	 enveloppes	 de	
taffetas	 de	 différentes	 couleurs,	 avec	 une	 tête	 presqu’entière,	 trois	 petits	 paquets	 contenant	 des	
ossements,	deux	attestations	de	1621	et	1644	
	 2.	Caisson	«	Reliques	de	saint	Jacques	le	majeur	»,	avec	plusieurs	enveloppes	de	taffetas	de	
diverses	couleurs	:	
Un	verre	dans	lequel	était	un	os	du	carpe	du	pied,	une	dent	et	quelques	fragments	d’ossements,	dans	
une	étoffe	de	soie	jaune.	
Une	partie	de	mâchoire	en	deux	pièces,	avec	des	dents,	des	ossements	
Deux	parties	du	crâne.	
Trois	attestations	sur	parchemin,	de	1659,	1644.	
Le	tout	est	mis	dans	une	nouvelle	boite	ovale.	
	 3.	Caisson	«	reliques	de	Saint	Barthélemy	apôtre	»,	dans	des	enveloppes	de	taffetas	rouge,	
avec	une	partie	de	de	la	tête.	Avec	deux	parchemins	de	1644	?	
	 4.	Caisson	«	reliques	de	Saint	Orens	évêque	d’Auch	».	Paquet	de	taffetas	vert,	avec	un	plusieurs	
fragments	d’ossements	du	saint,	attestations	de	1662	et	1740.	Le	tout	mis	dans	une	nouvelle	boite	
ovale.	
	
Séance	du	18	juin.	
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	 1.	 Caisson	 «	 reliques	 portée	 de	 la	 chapelle	 de	 saint	 Julien	 dans	 l’église	 de	 Saint-Sernin	 au	
commencement	de	la	Révolution	».	Enveloppe	de	taffetas	blanc	avec	un	gros	ossement,	qui	d’après	
les	témoignages	de	Vidal	serait	une	relique	de	Saint	Blaise	martyr,	le	tout	mis	dans	une	boite	ovale.	
2.	Reliquaire	de	bois	doré,	avec	un	couronnement,	une	glace,	avec	l’inscription	«	pierre	où	la	sainte	
vierge	enfanta,	de	la	mâchoire	de	saint	Julien.	»	A	l’intérieur,	paquet	de	taffetat	avec	un	authentique	
de	1735	pour	la	relique	mariale.	
Une	 bourse	 «	 de	 Maxilla	 sancti	 Juliani	 »,	 avec	 de	 la	 peau,	 l’inscription	 «	 la	 pel	 de	 mossuo	 sant	
Bourthoumiou	apostel	».	
Un	paquet	«	 reliquiae	 sancta	 Lucia	»	avec	dans	une	enveloppe	de	 taffetas	 vert	et	bleu	 trois	petits	
fragments	d’ossements.	
Un	paquet	de	soie	un	ossement	«	mâchoire	de	Saint	Julien	»	avec	un	inscription	de	1610.	
Certificat	de	visite	fait	par	le	cardinal	de	Joyeuse.	
Paquet	renfermant	le	morceau	de	la	pierre	sur	laquelle	la	vierge	enfanta.	
Le	tout	est	remis	dans	des	petites	boites	ovales	nouvelles.	
3.	Reliquaire	semblable	au	précédent	:	
Un	petit	paquet	«	Prosepe	Domnini	».	
4.	Paquet	dans	une	enveloppe	de	taffetas	vert,	avec	une	grande	partie	du	crâne	et	plusieurs	ossements	
de	Saint	Honorat,	de	Toulouse.	Certificat	de	1615	et	1644.	Ajout	d’une	nouvelle	enveloppe	pour	les	
parchemins.	
5.	Reliquaire	de	bois	argenté,	paquet	avec	une	pièce	de	la	robe	de	la	Vierge,	avec	attestation	de	1644	?	
	
Séance	du	22	juin.	
1.	Une	petite	châsse	en	argent	en	forme	de	tombeau,	ornée	de	bas-reliefs	dorés,	représentant	d’un	
côté	le	martyr	de	saint	Sernin	et	de	l’autre	saint	Exupère	et	saint	Honorat	qui	honorent	le	saint.	Des	
témoignages	rapportent	qu’avant	 la	révolution	cette	petite	chasse	se	trouvait	dans	 le	cou	du	buste	
d’argent	 de	 saint	 Sernin	 qu’on	 exposait.	 «	 Nous	 n’avons	 pas	 jugé	 à	 propos	 d’ouvrir	 ladite	 châsse,	
attendu	qu’il	nous	a	été	certifié	qu’elle	est	dans	le	même	état	qu’auparavant	et	que	les	reliques	n’ont	
pas	été	violée.	»	
2.	Petite	châsse	de	bois	argenté,	avec	plusieurs	enveloppes	de	taffetas	de	diverses	couleurs.	Reliques	
de	 saint	 Sernin	 :	 entre	 autre	 une	 dent,	 une	 phalange	 du	 carpe	 du	 pied.	 Deux	 descriptions	 «	 forts	
anciennes	»	
3.	Deux	grands	reliquaires	en	bois	argenté	avec	inscription	«	reliques	de	saint	Pierre	et	de	saint	Paul	».	
Nous	n’avons	pas	jugé	à	propos	d’ouvrir	les	susdits	reliquaires	parce	que	nous	les	avons	trouvés	en	
bon	état	et	que	Messieurs	les	susnommés	commissaires	ici	présents	nous	ont	déclaré	que	les	susdites	
reliques	de	saint	Pierre	et	de	saint	Paul	sont	 les	mêmes	que	celles	qui	étaient	renfermées	avant	 la	
Révolution	dans	une	petite	tour	en	argent.	De	plus	ils	nous	ont	assuré	avoir	mis	eux-mêmes	dans	les	
susdits	reliquaires	des	ossements	d’autres	martyrs	qu’ils	avaient	trouvés	dans	l’église	de	Saint-Sernin.	
4.	Une	châsse	en	bois	argent	avec	une	statue	en	argent	de	saint	Raymond	chanoine	de	Saint-Sernin	:	
Corps	du	saint	dans	un	sac	de	taffetas	blanc,	recouvert	d’un	linge	de	lin.	
Tête	 en	 entier	 dans	 un	 taffetas	 blanc,	 appuyée	 sur	 un	 coussin	 noir	 d’argent,	 avec	 une	 inscription.	
Nouveau	taffetas	pour	la	tête.	Vérification	tête	et	mâchoire,	nouvelle	inscription	en	latin.	Parchemin	
relatant	l’élévation	de	saint	Raymond	en	1659.	Extraction	à	la	demande	du	vicaire	Mathieu	d’une	parie	
d’une	 côte	«	qui	doit	 servir	 selon	 l’ancien	usage	à	 l’attouchement	de	 l’eau	que	 l’on	bénit	pour	 les	
malades	qui	se	recommandent	à	Saint	Raymond.	
Fin	de	la	séance,	signatures.	
	
Séance	du	26	juin	1807.	
	 1.	Petit	coffre	en	mosaïque	en	forme	de	tombé,	surmonté	par	quatre	figures	de	laiton	argenté	
contenant	plusieurs	petits	paquets	de	reliques	:	
Enveloppe	de	satin	rouge	cramoisi	avec	deux	pièces	de	crâne.	Inscription	«	osssa	sanctorum	ascicli	et	
victoria	»	et	quelques	fragments	de	reliques	renfermés	sous	plusieurs	linges	et	étoffe	de	soie.	
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Trois	enveloppes	de	soie,	avec	des	ossements	sans	étiquettes	«	nous	 les	avons	remis	ensembles	et	
scellés	avec	l’étiquette	«	reliques	inconnues	».	
Un	ossement	avec	attestation	qu’il	provient	du	tombeau	de	saint	Claude	et	saint	Nicostrate	martyr.	
Petit	paquet	avec	diverses	inscriptions	qui	n’est	pas	ouvert.	
2.	Reliquaire	revêtu	d’ébène	surmonté	d’une	urne	et	d’une	guirlande	en	bois	doré	avec	une	glace	sur	
le	devant	avers	laquelle	on	lit,	sur	un	long	ossement	nommé	humérus,	cette	inscription	:	«	reliques	de	
saint	Guillaume	duc	d’aquitaine	».	
3.	Reliquaires	en	bois	dorés	«	Saint	Jucond	et	saint	Fislent	martyrs	»	et	«	saint	élidor	et	saint	blaudat	
et	saint	symphorien	martyrs	»	;	
4.	 Tête	 entière	 de	 saint	 Thomas	 d’Aquin,	 dans	 une	 bourse	 de	 soie	 violette,	 garnie	 d’une	 dentelle	
d’argent.	Ajour	d’une	inscription	:	«	caput	sancto	thoma	aquinati	».	
5.	Buste	de	saint	Georges.	Dans	la	tête,	reliques	«	en	bon	état	»	du	saint,	sous	du	taffetas	cramoisi.	
6.	Buste	de	saint	Philippe.	A	l’intérieur,	enveloppe	de	soie	verte	avec	deux	paquets	de	taffetas	rose	
avec	inscriptions	«	reliquiae	beati	philippi	aspostli	»	et	«	reliquia	beati	jacobi	minori	».	Dans	le	premier	
paquet,	 ossements	 de	 la	 tête	 avec	 deux	 ossements	 en	 parchemin.	 Dans	 le	 second,	 partie	 de	 la	
mâchoire	avec	onze	dents	et	un	fragment	du	crâne,	ainsi	que	deux	authentiques.	
	
Séance	du	1er	juillet	à	4h	de	relevée.	
	 1.	Reliquaire	de	bois	doré	avec	une	glace	ronde	sur	le	devant,	et	une	porte	en	coulisse	sur	le	
derrière.	Les	sceaux	sont	rompus.	Flacon	scellé	sur	du	taffetas	cramoisi	avec	une	épine	de	la	couronne	
du	Christ.	
	 2.	 Buste	 en	 bois	 doré	 uniforme,	 représentant	 un	 saint	 et	 une.	 Deux	 paquets	 avec	 deux	
enveloppes	cramoisies	avec	une	partie	considérable	du	crâne	et	des	ossements.	Attestations	de	1644	
et	1735	:	reliques	de	Saint	Aciscle	et	sainte	Victoire.	
	 3.	Buste	dit	des	quatre	couronnés	en	bois	doré	et	argenté.	Dans	le	piédestal,	trois	paquets	:	
Enveloppe	de	taffetas	cramoisi	avec	le	crâne	entier	de	saint	Nicostrat	avec	son	authentique.	
Enveloppe	de	taffetas	cramoisi,	relique	d’une	partie	de	la	tête	de	saint	Cirice	avec	authentique.	
Enveloppe	avec	la	mâchoire	de	saint	Claude	avec	son	authentique	en	parchemin,	plus	une	parie	de	
mâchoire	et	du	crâne	sans	authentique.	
4.	Buste	dit	de	sainte	Blanche,	avec	dans	la	tête	:	
Plusieurs	 petits	 paquets	 de	 reliques,	 avec	 des	 étiquettes	 en	 écriture	 gothique.	 Cousues	 aux	
enveloppes.	Chacune	est	mise	séparément	dans	une	petite	boite	ronde.	Il	y	a	des	reliques	de	«	sainte	
Agathe	vierge	et	martyre	»,	«	os	de	saint	Etienne	diacre,	1er	martyr	»,	«	De	 ligus	sto	Crucis	»,	«	de	
ossibus	santi	Bartholomai	apostoli	»,	«	de	lapide	inocente	sainta	maria	virginia	»,	«	lapis	de	sepulchro	»,	
«	santa	lucia	virginia	martyria	».	
Autres	 paquets	 de	 reliques	 avec	 des	 étiquettes	 détachées	 et	 illisibles.	 	 Le	 tout	 est	 mis	 dans	 une	
enveloppe	de	soie	couleur	carmélite	avec	une	inscription.	
5.	Deux	piédestaux	de	bois	dorés	et	uniformes,	contenant	deux	petits	coffres	de	bois	avec	une	glace	
sur	le	devant.	Le	premier	contient	des	reliques	de	«	Sancta	Servata	M.	et	de	sancta	Vitrix	M.	»	et	l’autre	
de	Sainti	Sereni	M.	»	Deux	authentiques	en	règle.	
	
Séance	du	6	juillet,	quatre	heures	de	relevée.	
	 1.	Buste	d’un	enfant	avec	auréole	d’argent	et	glace	sur	le	devant,	à	travers	laquelle	on	peut	
lire	l’inscription	«	relique	de	Saint	Cyr	et	Sainte	Julitte	sa	mère,	martyrs	».	Buste	en	bois	doré	du	Pape	
Pie,	avec	une	glace	devant	qui	permet	de	voir	un	médaillon	sur	lequel	est	gravé	«	Reliquia	sancti	Papa	
Pii	 V	 ».	 «	 Après	 avoir	 vérifiés	 lesdits	 bustes	 et	 recueilli	 des	 témoignages	 respectables,	 nous	 avons	
reconnu	qu’ils	sont	en	règle	et	parfaitement	intacts.	»	
	 2.	 Châsse	 en	 bois	 argenté,	 avec	 le	 corps	 de	 saint	 Exupère,	 7ème	 évêque	 de	 Toulouse,	 avec	
plusieurs	authentiques.	Sceau	sur	la	châsse.	
	 3.	Châsse	de	bois	argenté,	corps	de	saint	Barnabé,	apôtre	des	gentils,	avec	authentique	de	
1644.	Flacon	de	verre	avec	un	ancien	authentique.	Une	inscription	descriptive	est	mise	sur	la	châsse.	
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	 4.	 Châsse	 de	 Saint	 Thomas	 d’Aquin,	 dépouillée	 de	 son	 argenterie.	 Rajout	 d’une	 inscription	
descriptive	en	latin.	
	 5.	Plusieurs	objets	:	
Châsse	recouverte	d’étoffe	de	soie	violette,	renfermant	le	corps	de	saint	Gilles	abbé.	
Châsse	en	bois	doré	en	forme	de	tombeau	avec	les	corps	de	Saint	Claude	et	saint	Nicostrat	martyrs.	
Châsse	de	Saint	Simphorien,	Saint	Simplice	et	saint	Castor	martyrs,	identique	à	la	précédente.	
Châsse	de	Saint	Edmond	roi	d’Angleterre,	recouverte	d’une	étoffe	de	soie.	
Châsse	de	saint	Jacques	le	majeur	en	bois	argenté	renfermant	une	caisse	en	forme	de	tombeau,	armée	
de	bandes	de	feu.	Authentique	de	1354	dans	un	caisson	en	plomb	supporté	par	4	taureaux.	Procès-
verbal	de	réparation	de	la	châsse	daté	de	1803.	
Châsse	de	Saint	Simon	et	saint	Jude,	recouverte	de	soie	rouge,	avec	deux	caisses	uniformes	armée	de	
bandes	de	feu.	
Châsse	de	Saint	Philippe	et	saint	Jacques	le	mineur	apôtre	
Châsse	de	saint	Honorat	deuxième	évêque	de	Toulouse,	recouverte	de	laine	de	cuivre	argenté.	
Châsse	de	saint	Sylve,	6e	évêque	de	Toulouse.	
Châsse	de	Saint	Cirice	et	Sainte	Julitte	sa	mère	martyrs,	couverte	d’étoffe	de	soie	rouge.	
Châsse	de	saint	Papoul,	collègue	de	saint	Sernin,	recouvert	de	laine	de	cuivre	argenté.	
Châsse	de	saint	Georges,	en	bois	argenté,	petite	caisse	armée	de	bandes	de	feu,	serrures	à	deux	clés	
égarées	depuis	longtemps.	
Châsse	de	saint	Hilaire	évêque	de	Toulouse,	recouverte	de	lames	de	cuivre	argenté.	
Châsse	de	saint	Gilbert,	abbé	en	Angleterre.	
Châsse	de	Sainte	Suzanne	de	Babylone	en	bois	argenté.	
Châsse	de	Saint	Aciscle	et	sainte	Victoire	martyrs,	en	bois	argenté.	
«	Toutes	lesdites	châsses	sont	bien	ajustées	et	parfaitement	en	règle	après	un	soigneux	examen	et	des	
témoignages	respectables	que	nous	avons	recueilli	nous	avons	cru	devoir	ne	pas	y	toucher,	nous	étant	
pleinement	convaincu	que	les	précieuses	reliques	qui	y	reposaient	n’ont	été	avec	ni	violées	ni	altérées	
et	qu’elles	méritent	comme	avant	la	Révolution	désastreuse	qui	s’est	avérée	en	France,	la	plus	grande	
vénération	de	la	part	des	fidèles.	
	 6.	Châsse	d’argent	donnée	à	l’église	Saint-Sernin	par	une	bienfaitrice	:	
La	pierre	de	martyr	de	saint	Etienne	dans	un	reliquaire	de	bois	argenté	représentant	en	bas-relief	doré	
le	martyre	du	saint	diacre.	
Des	reliques	de	saint	Etienne	avec	authentique	et	procès-verbal	du	25	mai	1806.	
7.	«	Nous	nous	sommes	transporté	au	baldaquin	et	après	avoir	examiné	le	tombeau	de	saint	Sernin,	
nous	avons	reconnu	qu’il	est	construit	si	solidement	et	si	bien	ajusté,	qu’on	n’aurait	pu	entreprend	de	
l’ouvrir	sans	un	grand	dégât,	et	nous	n’avons	point	trouvé	trace	de	fracture.	»	
	
Séance	du	9	juillet	1807,	à	cinq	heures	de	relevée.	
«	Vue	l’importance	de	la	dernière	séance	nous	nous	fait	donner	une	seconde	lecture	du	procès-verbal	
ci-dessus	que	nous	avons	trouvé	parfaitement	conforme	à	la	vérité.	».	
«	Sur	l’observation	qui	nous	avait	été	faite	qu’il	existait	des	reliques	dans	deux	piliers	de	l’église	nous	
nous	sommes	transportés	à	l’un	de	ces	piliers	qui	soutient	le	clocher	à	l’entrée	des	corps	saints,	faisant	
face	à	l’ancien	autel	de	paroisse,	l’ayant	fait	soulever	par	le	sieur	Crémieur,	platrier,	nous	avons	trouvé	
dans	un	trou	qui	était	fermé	par	une	pierre	de	forme	ovale	une	pièce	de	serviette	de	fin	lin,	contenant	
une	grande	partie	de	crâne	avec	dix-neuf	tronçons	de	chandelles	de	cire	et	du	coton,	ensemble	une	
note	en	écriture	gothique	qui	soumise	à	l’examen	d’un	feudiste	a	présenté	ce	qui	suit	:	le	tier	jour	du	
mois	de	mars	1598,	cet	os	de	tête	fut	trouvé	dans	le	présent	trou	en	maçonnant	en	l’église	présente	
avec	dix-neuf	tronçons	de	chandelles	de	cire,	certain	coton	en	forme	de	mèche	de	lampe,	et	remis	le	16	
dudit	mois	présent,	signé	par	le	vicaire	générale	de	l’église.	Nous	avons	remis	le	tout	dans	le	même	
état	avec	une	traduction	de	la	note	en	écriture	récente.		
Nous	nous	sommes	transportés	au	second	pilier,	fermant	l’arc	boutant	de	celui	qui	soutient	le	clocher	
du	côté	opposé	au	précédent.	L’ayant	fait	ouvrir	de	même,	nous	avons	trouvé	un	creux	entièrement	
maçonné,	et	ne	présentant	aucune	trace	de	dépôt.	»	
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«	Par	supplément,	ce	jourd’huy	cinquième	août	1807,	nous	Clément	de	Barbazan,	vicaire	général,	nous	
nous	sommes	rendus	de	nouveau	à	l’église	de	Saint	Sernin	pour	répondre	à	l’invitation	de	M.	le	curé,	
qui	après	avoir	lu	attentivement	le	présent	procès-verbal	nous	a	observé	qu’il	existait	certainement	
dans	 l’insigne	 basilique	 des	 reliques	 des	 saints	 Innocents	 comme	 il	 conte	 par	 tous	 les	 anciens	
inventaires,	 par	 les	 livres	 imprimés	 et	 que	 ces	 reliques	 précieuses	 étaient	 renfermées	 avant	 la	
révolution	dans	un	petit	coffre	d’ivoire	et	portées	solennellement	dans	 les	processions	et	que	 ledit	
coffre	d’ivoire,	ayant	été	désigné	par	l’autorité	publique	pour	être	placé	au	Muséum,	les	reliques	qui	
y	étaient	renfermées	furent	déposées,	avec	d’autres	contenues	dans	des	petits	paquets,	sur	la	pierre	
dans	 la	 grande	 armoire	 à	 porte	 de	 fer	 située	 à	 la	 descente	 des	 caveaux,	 que	 d’après	 tous	 les	
témoignages	et	dépositions,	il	conte	qu’à	l’époque	où	MM.	Vidal	et	Cailhive	apposèrent		les	sceaux	sur	
les	autres	reliques,	le	dit	Vasserieux,	sacristain	du	chapitre,	leur	présenta	tous	les	susdits	paquets	de	
reliques	trouvés	au	même	endroit,	pour	être	vérifiés	et	placés	dans	un	caisson	particulier.	D’après	la	
vérification	et	les	dépositions	faites,	on	inséra	dans	la	légende	qui	recouvrait	le	caisson	«	relique	des	
saints	Innocents	»	que	cette	inscription	n’a	pu	alors	être	apposée	sur	ledit	caisson,	que	sur	la	certitude	
ou	la	plus	forte	probabilité	que	lesdites	reliques	y	étaient	réellement	renfermées,	qu’il	parait	évident	
que	l’étiquette	correspondante	s’est	détachée	du	paquet,	et	a	été	égarée	ou	dans	le	versement	du	
coffre	d’ivoire	ou	dans	le	placement	des	reliques	dans	les	caissons.	Mais	puisqu’il	n’y	avait	point	dans	
l’église	des	reliques	d’aucun	enfant	de	l’âge	de	deux	ans	et	au-dessous,	autres	celles	que	des	saints	
Innocents,	 il	 serait	aisé	de	 justifier	de	 l’existence	actuelle	de	ces	dernières,	en	priant	un	officier	de	
santé	des	plus	renommé	de	faire	l’examen	et	la	vérification	de	la	nature	des	ossements	trouvés	dans	
le	caisson	sans	étiquette	et	notamment	de	ceux	renfermés	dans	un	petit	coffret	en	plomb	dont	il	est	
fait	mention	à	la	3e	séance.	
En	 conséquence	 nous	 avons	 procédé	 à	 cette	 opération	 en	 présence	 de	 M.	 Mathieu,	 vicaire	
représentant	le	curé	absent	et	malade,	de	M.	Papillon,	Garrigou,	Prêtre	habitué	de	l’église,	de	M.	Vidal	
et	Cailhive	prêtre,	de	M.	Revaute,	Malpel,	Gounon,	Duprat,	Fabriciens,	Espigat,	Commissaire	adjoint.	
Après	avoir	rompu	les	sceaux	de	la	boite	contenant	le	susdit	offre	de	plomb	et	un	autre	paquet,	nous	
en	avons	soumis	les	reliques	à	l’examen	de	M.	Sarrey,	professeur	en	Chirurgie	et	directeur	de	l’école	
de	médecine,	lequel	après	les	avoir	considéré	attentivement	a	déclaré	que	les	parties	de	Crâne	et	les	
ossemens	renfermés	dans	ce	coffret	ou	dans	une	étoffe	de	soie	rouge	appartenoient	évidemment	à	
des	sujets	au	dessous	de	l’âge	de	deux	ans.	Convaincus	alors	de	la	justesse	des	observations	de	M.	le	
Curé,	nous	avons	remis	ce	précieux	dépôt	dans	le	même	état	et	replacé	dans	la	même	boite	ovale	liée	
ensuite	avec	un	cordon	de	soie	rouge	et	scellé	au	bout	de	la	ligature	du	sceau	de	M.	l’Archevêque	avec	
cette	inscription	:	Relique	des	St	Innocent.	
L’objet	de	notre	visite	étant	rempli,	nous	avons	cloturé	nos	opérations,	et	le	présent	ont	signé	avec	
nous	et	notre	secrétaire	ainsi	que	M.	Sarrey	comme	certifiant	sa	déclaration.	
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Annexe	4	:	Le	monde	des	reliques	

	

I. Approche	générale	

	

	 Inc.	 Anc.	Test.	 Nouv.	Test.	 Déb.	Christ.	 Saints	Méd.	 Saints	Mod.	 Total	

En	1500	 85	(8%)	 6	(1%)	 235	(22%)	 637	(59%)	 110	(10%)	 0	 1073	

1500-1600	 3	(7%)	 1	(2%)	 9	(21%)	 21	(50%)	 6	(14%)	 2	(6%)	 42	

1600-1640	 18	(5%)	 0	 22	(14,6%)	 199	(68	%)	 50	(9%)	 9	(3	,15%)	 395	

1640-1680	 13	(6%)	 0	 21	(10%)	 163	(78%)	 9	(4%)	 3	(2%)	 209	

1680-1720	 11	(2%)	 0	 23	(5%)	 400	(89%)	 12	(3%)	 2	(1%)	 448	

1720-1789	 1	(1%)	 0	 28	(17%)	 106	(63	%)	 10	(6%)	 23	(13%)	 168	

1789-1830	 9	(2%)	 0	 57	(12%)	 286	(62%)	 61	(13%)	 52	(11%)	 465	

Total	 140	

(5%)	

7	(0,25%)	 408	(14,6%)	 1902	(68%)	 253	(9%)	 90	(3,15%)	 2800	

Tableau	1	:	Répartition	thématique	et	chronologique	des	reliques	à	Lyon,	Metz,	Rouen	et	Toulouse	(vers	1500-vers	1850).	

	

II. Approche	par	ville	

	

	 Inc.	 Anc.	Test.	 Nouv.	Test.	 Déb.	Christ.	 Saints	Méd.	 Saints	Mod.	 Total	

En	1500	 9	(3%)	 2	(1%)	 57	(22%)	 168	(65%)	 22	(9%)	 0	 258	

1500-1600	 1	(5	%)	 1	(5%)	 7	(31	%)	 13	(59%)	 0		 0	 22	

1600-1640	 8	(3%)	 0	 16	(7%)	 180	(77%)	 23	(10%)	 6	(2%)	 233	

1640-1680	 11	(13%)	 0	 6	(7%)	 68	(79%)	 0	 1	(1%)	 86	

1680-1720	 0	 0	 15	(11%)	 113	(88%)	 0	 1	(1%)	 129	

1720-1789	 0	 0	 1	(8%)	 6	(46%)	 0	 6	(46%)	 13	

1789-1830	 4	(2%)	 0	 34	(18%)	 79	(42%)	 38	(20%)	 35	(18%)	 190	

Total	 33	(4%)	 3	(1%)	 136	(14%)	 627	(67%)	 83	(9%)	 49	(5%)	 931	
Tableau	2	:	Répartition	thématique	et	chronologique	des	reliques	à	Lyon	(vers	1500-vers	1850).	

	

	 Inc.	 Anc.	Test.	 Nouv.	Test.	 Déb.	Christ.	 Saints	Méd.	 Saints	Mod.	 Total	

En	1500	 13	(4%)	 2	(1%)	 72	(20%)	 247	(67%)	 32	(8%)	 0	 366	
(63%)	

1500-1600	 0	 0	 2	(100	%)	 0	 0		 0	 2	

1600-1640	 0	 0	 0	 	5	(100%)	 0	 0	 5	

1640-1680	 0	 0	 1	(3%)	 34	(94%)	 0	 1	(3%)	 36	

1680-1720	 1	(6%)	 0	 2	(12%)	 12	(76%)	 1	(6%)	 0	 16	

1720-1789	 0	 0	 22	(22%)	 61	(61%)	 3	(3%)	 14	(14%)	 100	

1789-1830	 3	(5%)	 0	 3	(5%)	 40	(68%)	 12	(20%)	 1	(2%)	 59	

Total	 17	(3%)	 2	(1%)	 102	(17%)	 399	(68%)	 48	(8%)	 16	(3%)	 584	
Tableau	3	:	Répartition	thématique	et	chronologique	des	reliques	à	Metz	(vers	1500-vers	1850).	
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	 Inc.	 Anc.	Test.	 Nouv.	Test.	 Déb.	Christ.	 Saints	Méd.	 Saints	Mod.	 Total	

En	1500	 43	(16%)	 1	(1%)	 66	(24%)	 128	(47%)	 36	(12%)	 0	 274	(33%)	

1500-1600	 1	(7%)	 0	 0	 6	(43%)	 6	(43%)	 1	(7%)	 14	(2%)	

1600-1640	 10	(7%)	 0	 11	(7%)	 103	(68%)	 25	(16%)	 3	(2%)	 152	(19%)	

1640-1680	 1	(1%)	 0	 12	(16%)	 58	(75%)	 5	(6%)	 1	(2%)	 77	(9%)	

1680-1720	 7	(2,5%)	 0	 5	(1,5%)	 256	(92%)	 11	(4%)	 0	 279	(34%)	

1720-1789	 0	 0	 3	(13%)	 15	(63%)	 6	(24%)	 0		 24	(3%)	

1789-1830	 0	 0	 1	(100%)	 0	 0	 0	 1	(0%)	

Total	 62	(7%)	 1	(1%)	 98	(12%)	 566	(69%)	 89	(10%)	 5	(1%)	 821	
Tableau	4	:	Répartition	thématique	et	chronologique	des	reliques	à	Rouen	(vers	1500-vers	1850).	

	

	 Inc.	 Anc.	Test.	 Nouv.	Test.	 Déb.	Christ.	 Saints	Méd.	 Saints	Mod.	 Total	

En	1500	 20	(11%)	 1	(1%)	 40	(23%)	 94	(54%)	 20	(11%)	 0	 175	(38%)	

1500-1600	 1	(25%)	 0	 0	 2	(50%)	 0	 1	(25%)	 4	(1%)	

1600-1640	 0	 0	 2	(40%)	 1	(20%)	 2	(40%)	 0	 5	(1%)	

1640-1680	 1	(10%)	 0	 2	(20%)	 3	(30%)	 4	(40%)	 0	 10	(2%)	

1680-1720	 3	(13%)	 0	 1	(4%)	 19	(79%)	 0		 1	(4%)	 24	(5%)	

1720-1789	 1	(3%)	 0	 2	(6%)	 24	(78%)	 1	(3%)	 3	(10%)	 31	(7%)	

1789-1830	 2	(1%)	 0	 19	(9%)	 167	(78%)	 11	(5%)	 16	(7%)	 215	(46%)	

Total	 28	(6%)	 1	(1%)	 66	(14%)	 310	(67%)	 38	(8%)	 21	(4%)	 464	
Tableau	5	:	Répartition	thématique	et	chronologique	des	reliques	à	Toulouse	(vers	1500-vers	1850).	

	

III. Approche	chronologique	

	

	 Inc.	 Anc.	Test.	 Nouv.	Test.	 Déb.	Christ.	 Saints	Méd.	 Saints	Mod.	 Total	

Lyon	 9	(3%)	 2	(1%)	 57	(22%)	 168	(65%)	 22	(9%)	 0	 258	(24%)	

Metz	 13	(4%)	 2	(1%)	 72	(20%)	 247	(67%)	 32	(8%)	 0	 366	(34%)	

Rouen	 43	(16%)	 1	(1%)	 66	(24%)	 128	(47%)	 36	(12%)	 0	 274	(26%)	

Toulouse	 20	(11%)	 1	(1%)	 40	(23%)	 94	(54%)	 20	(11%)	 0	 175	(16%)	

Total	 85	(8%)	 6	(1%)	 235	(22%)	 637	(59%)	 110	(10%)	 0	 1073	
Tableau	6	:	Les	différentes	reliques	présentes	dans	les	sanctuaires	de	Lyon,	Metz,	Rouen	et	Toulouse,	vers	1500.	

	

	 Inc.	 Anc.	Test.	 Nouv.	Test.	 Déb.	Christ.	 Saints	Méd.	 Saints	Mod.	 Total	

Lyon	 1	(5	%)	 1	(5%)	 7	(31	%)	 13	(59%)	 0		 0	 22	(52%)	

Metz	 0	 0	 2	(100	%)	 0	 0		 0	 2	(5%)	

Rouen	 1	(7%)	 0	 0	 6	(43%)	 6	(43%)	 1	(7%)	 14	(33%)	

Toulouse	 1	(25%)	 0	 0	 2	(50%)	 0	 1	(25%)	 4	(10%)	

Total	 3	(7%)	 1	(2%)	 9	(21%)	 21	(50%)	 6	(14%)	 2	(6%)	 42	
Tableau	7	:	Les	différents	types	de	reliques	qui	arrivent	à	Lyon,	Metz,	Rouen	et	Toulouse	au	XVI

e
	siècle.	
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	 Inc.	 Anc.	Test.	 Nouv.	Test.	 Déb.	Christ.	 Saints	Méd.	 Saints	Mod.	 Total	

Lyon	 1	(5	%)	 1	(5%)	 7	(31	%)	 13	(59%)	 0		 0	 22	(52%)	

Metz	 0	 0	 2	(100	%)	 0	 0		 0	 2	(5%)	

Rouen	 1	(7%)	 0	 0	 6	(43%)	 6	(43%)	 1	(7%)	 14	(33%)	

Toulouse	 1	(25%)	 0	 0	 2	(50%)	 0	 1	(25%)	 4	(10%)	

Total	 3	(7%)	 1	(2%)	 9	(21%)	 21	(50%)	 6	(14%)	 2	(6%)	 42	
Tableau	8	:	Les	différents	types	de	reliques	qui	arrivent	à	Lyon,	Metz,	Rouen	et	Toulouse	entre	1600	et	1640.	

	

	 Inc.	 Anc.	Test.	 Nouv.	Test.	 Déb.	Christ.	 Saints	Méd.	 Saints	Mod.	 Total	

Lyon	 11	(13%)	 0	 6	(7%)	 68	(79%)	 0	 1	(1%)	 86	(41%)	

Metz	 0	 0	 1	(3%)	 34	(94%)	 0	 1	(3%)	 36	(17%)	

Rouen	 1	(1%)	 0	 12	(16%)	 58	(75%)	 5	(6%)	 1	(2%)	 77	(37%)	

Toulouse	 1	(10%)	 0	 2	(20%)	 3	(30%)	 4	(40%)	 0	 10	(5%)	

Total	 13	(6%)	 0	 21	(10%)	 163	(78%)	 9	(4%)	 3	(2%)	 209	
Tableau	9	:	Les	différents	types	de	reliques	qui	arrivent	à	Lyon,	Metz,	Rouen	et	Toulouse	entre	1640	et	1680.	

	

	 Inc.	 Anc.	Test.	 Nouv.	Test.	 Déb.	Christ.	 Saints	Méd.	 Saints	Mod.	 Total	

Lyon	 0	 0	 15	(11%)	 113	(88%)	 0	 1	(1%)	 129	(29%)	

Metz	 1	(6%)	 0	 2	(12%)	 12	(76%)	 1	(6%)	 0	 16	(4%)	

Rouen		 7	(2,5%)	 0	 5	(1,5%)	 256	(92%)	 11	(4%)	 0	 279	(62%)	

Toulouse	 3	(13%)	 0	 1	(4%)	 19	(79%)	 0		 1	(4%)	 24	(5%)	

Total	 11	(2%)	 0	 23	(5%)	 400	(89%)	 12	(3%)	 2	(1%)	 448	
Tableau	10	:	Les	différents	types	de	reliques	qui	arrivent	à	Lyon,	Metz,	Rouen	et	Toulouse	entre	1680	et	1720.	

	

	 Inc.	 Anc.	Test.	 Nouv.	Test.	 Déb.	Christ.	 Saints	Méd.	 Saints	Mod.	 Total	

Lyon	 0	 0	 1	(8%)	 6	(46%)	 0	 6	(46%)	 13	(8%)	

Metz	 0	 0	 22	(22%)	 61	(61%)	 3	(3%)	 14	(14%)	 100	(60%)	

Rouen	 0	 0	 3	(13%)	 15	(63%)	 6	(24%)	 0		 24	(14%)	

Toulouse	 1	(3%)	 0	 2	(6%)	 24	(78%)	 1	(3%)	 3	(10%)	 31	(18%)	

Total	 1	(1%)	 0	 28	(17%)	 106	(63	%)	 10	(6%)	 23	(13%)	 168	
Tableau	11:	Les	différents	types	de	reliques	qui	arrivent	à	Lyon,	Metz,	Rouen	et	Toulouse	entre	1720	et	1789.	

	

	 Inc.	 Anc.	Test.	 Nouv.	Test.	 Déb.	Christ.	 Saints	Méd.	 Saints	Mod.	 Total	

Lyon	 4	(2%)	 0	 34	(18%)	 79	(42%)	 38	(20%)	 35	(18%)	 190	(41%)	

Metz	 3	(5%)	 0	 3	(5%)	 40	(68%)	 12	(20%)	 1	(2%)	 59	(13%)	

Rouen	 0	 0	 1	(100%)	 0	 0	 0	 1	(0%)	

Toulouse	 2	(1%)	 0	 19	(9%)	 167	(78%)	 11	(5%)	 16	(7%)	 215	(46%)	

Total	 9	(2%)	 0	 57	(12%)	 286	(62%)	 61	(13%)	 52	(11%)	 465	
Tableau	12	:	Les	différents	types	de	reliques	qui	arrivent	à	Lyon,	Metz,	Rouen	et	Toulouse	entre	1789	et	vers	1850.	
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Annexe	5	:	La	circulation	des	reliques	

	

I. Les	envois	de	reliques	

	

1. Lettre	d’Anne	de	Souvré	aux	Carmélites	de	Rouen,	1626,	A.	D.	S.	M.,	64H13	

Dans	le	corps	des	reliques,	il	n’existe	que	très	peu	de	dossiers	concernant	les	envois.	Certaines	

sont	 très	 brêves,	 comme	 celle	 d’Anne	 de	 Souvré.	 Elle	 contient	 tout	 de	même	 la	 demande	

explicite	 d’une	 contrepartie	 spirituelle,	 insistant	 sur	 une	 proximité	 géographique	 et	

dévotionnelle.	

	

«	Madame,	trèshumble	Salut	en	nre	seigr,	
Je	vous	e	mande	pardon	davoir	sy	lhontans	manque	amaquiter	de	la	promesce	que	ie	vous	avois	faicte	
de	vous	en	voier	de	nos	saintes	reliques	qui	sont	très	asurer	les	exqurians	sont	sur	chaque	ossemens.	
Nous	vous	suplirons	madame	que	nous	puissions	avoir	part	à	vos	sainctes	prieres	et	que	me	croyes	
sans	fin.	
Vtre	trs	humable	seur	tres	affeccionnée	voysine	et	servante	et	nre	seigneur.	»	
	

	

2. Lettre	de	M.	Dumoncel,	promoteur	à	Paris,	aux	Carmélites	de	Rouen,	1651.	A	D.	S.	M.,	

64H13	

	

Cette	 lettre	 du	 donateur	 vient	 en	 complément	 du	 certificat	 d’authenticité.	 Elle	 restitue	 de	

manière	complète	le	parcours	sinueux	de	la	relique	depuis	son	attribution	à	Rome.	Elle	permet	

donc	de	restituer	la	chaîne	des	donateurs,	soulignant	la	valeur	dévotionnelle	et	sociale	du	corps	

saint.	

	

«	Ma	révérende	mère,	salut	en	notre	seigneur.	Ayant	reçu	de	vos	nouvelle	par	Monsieur	de	Beuseville,	
elles	 m’ont	 extrêmement	 satisfaite	 pour	 avoir	 appris	 le	 bon	 état	 tant	 de	 votre	 santé	 que	 le	
contentement	d’esprit	que	dieu	vous	donne	toujours	par	ses	saintes	grâces	et	bénédictions	et	que	je	
supplie	 très	 humblement	 vous	 vouloir	 continuer	 tout	 le	 temps	 de	 votre	 vie	 et	 de	 vous	 faire	 voir	
clairement	 ce	 que	 vous	 croyez	 ici	 bas	 par	 une	 vive	 foi	 au	 moyen	 de	 laquelle	 vous	 avez	 quitté	
courageusement	et	contre	le	gré	de	vos	plus	proches	toutes	les	prétentions	du	monde.	Etant	pressé	
d’écrire,	je	ne	vous	entretiendrai	pas	davantage,	vous	priant	de	recevoir	les	reliques	du	corps	de	saint	
Saturnin,	qui	a	été	envoyé	de	Rome	avec	les	bulles	de	sa	sainteté	à	Monsieur	et	Madame	d’Hemery	
par	le	cardinal	Mazarin.	Ledit	corps	saint	reposa	un	an	durant	dans	une	chapelle	chez	ledit	d’Hemery	
à	Paris	au	bout	duquel	temps	monseigneur	de	Paris	fit	la	cérémonie	pour	lever	ledit	corps	et	le	faire	
transporter	dans	la	chapelle	Saint-Michel	en	l‘église	es	minimes	de	la	place	royale	où	j’assistais	comme	
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les	autres	officiers	de	Monseigneurs,	faites	en	état	comme	étant	très	véritables	et	me	croyez	toujours	
pour	être.		
Dumoncel,	promotteur.	»	

	

	

3. Lettre	d’Anne	de	l’Adoration	aux	Carmélites	de	Rouen,	1672,	A.	D.	S.	M.	64H13	

Cette	lettre	témoigne	des	différents	réseaux	de	distributions	et	de	redistributions.	Elle	a	été	

rédigée	par	la	Carmélites	Anne	de	l’Adoration	qui	a	obtenu	des	reliques	romaines	auprès	de	

Carlo	et	Lucrezia	Barberini,	grands	donateurs	de	corps	saints	à	l’ordre	féminin	du	Mont-Carmel.	

Anne	de	l’Adoration	redistribue	des	parcelles,	notamment	à	destination	du	Carmel	de	Rouen.	

	

«	Ma	révérende	et	très	chère	mère	paix	en	notre	seigneur	Jésus-Christ,	ce	mot	est	pour	satisfaire	à	la	
promesse	 que	 nous	 vous	 avons	 faite	 de	 vous	 envoyer	 des	 saintes	 reliques,	 en	 voilà	 très	 assurées,	
lesquelles	nous	ont	été	données	par	Mademoiselle	la	princesse	Palestine	qui	demeure	en	cette	ville,	
elles	lui	ont	été	envoyées	de	Rome	par	Monseigneur	l’abbé	Barberin	son	frère.	Je	voudrais	ma	chère	
mère	qu’elles	 fussent	en	plus	 grand	nombre	et	que	 les	morceaux	 fussent	plus	 gros.	Nous	 vous	 les	
envoyrions	encore	de	meilleur	cœur	justement	à	votre	bonté	les	recevra	de	pareille	affection,	et	les	
offrent	ma	révérente	et	très	chère	Mère.	»	
	

	

4. Le	 voyage	 de	 Martin	 Chappuis	 récollet	 de	 Lyon	 et	 les	 reliques	 de	 saint	 Pierre	

Alcantara,	1673,	A.	D.	R.,	10H16	

En	1673,	Martin	Chappuis,	Récollet	lyonnais,	rapporte	d’un	voyage	à	Arenas	des	reliques	de	

saint	Pierre	Alcantara,	fondateur	de	l’ordre.	Il	produit	devant	la	communauté	le	récit	complet	

de	 son	 périple,	 véritable	 pèlerinage,	 soulignant	 les	modalités	 d’obtentions	 et	 les	 différents	

acteurs,	dans	un	souci	d’authenticité.	Les	reliques	de	ce	saint	étant	très	rares,	il	d’autant	plus	

important	pour	le	Récollet	d’expliquer	leur	provenance.	

	

«	Au	nom	de	nostre	Seignr	Jesus	Christ	
Si	 l’Ange	Raphael	soubs	 le	nom	d’Azarias	dit	autrefois	aux	deux	Tobies,	apres	 les	services	qu’il	 leur	
avoit	rendu,	qu’il	est	necessaire	de	conserver	en	silence	le	Secret	que	le	Roy	a	commis,	qu’il	est	aussy	
expedient	de	reveler	 les	œuvres	de	Dieu,	et	de	 les	manifester	à	ceux	qui	 l’en	doivent	 loüer.	Je	suis	
obligé	sur	cette	maxime	de	dire	en	présence	de	cette	ste	communauté	assemblée	comment	ayant	assez	
facilement	obtenu.	Sur	deux	petits	billets,	deux	obeissances	du	Reverendissime	Père	François	Marie	
Rhigni	 de	 Lotitio	 General	 de	 tout	 l’ordre	 de	 notre	 Seraphique	 Père	 St	 François,	 aux	 fins	 d’aller	 en	
devotion	à	Arenas,	lieu	proche	duquel	repose	le	sacré	corps	de	S.	Pierre	d’Alcantara,	avec	dessein	de	
faire	mon	possible	pour	en	apporter	des	reliques.	Je	paris	du	consentement	du	Reverend	Père	Gratian,	
Provincial	de	notre	Ste	Province,	et	partis	sur	la	fin	du	moys	de	Juillet,	en	compagnie	d’un	Religieux	qu’il	
m’assigna	et	de	mon	choix	aussy,	de	l’année	1672.	Mais	estant	arrivé	à	Avignon,	j’y	fus	arresté	par	une	
fiebvre	si	violente	que	les	médecins	me	condamnerent	a	mort	si	je	ne	prenois	la	pensee	d’interrompre	
mon	voyage	et	m’en	retourner	en	nostre	Ste	Province.	J’estois	en	effet	si	debile	que	l’on	s’estonnoit	
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comme	recevant	is	peu	de	nourriture	je	ne	mourois	pas.	Animé	nonobstant	d’un	esprit	interieur,	je	
partis	de	cette	ville	sur	la	fin	du	moys	de	Septembre,	crachant	le	sang	avec	une	toux	très	violente,	la	
fiebvre	ne	me	quittant	tous	les	soirs.	J’arrivai	pourtant	a	Perpignan,	a	Barcelone	ou	je	m’embarquay	
sur	les	galeres	du	Roy	d’Espagne	le	mesme	jour	que	j’arriveray.	Je	touchay	terre	à	Carthagene,	de	la	a	
Caravacca	 et	 enfin	 a	 Madrid	 capitale	 des	 Espagnes	 par	 des	 chemins	 et	 avec	 des	 chaleurs	
insupportables,	et	 ce	qui	me	devoit	 tuer	me	guérit,	 comme	 le	 jeusne	du	Caresme	de	Toussains,	 le	
mauvais	coucher	et	la	frugalité	des	Espagnols.	Ce	fust	au	commencement	du	moys	de	Decembre	que	
j’entray	 dans	 Madrid	 ou	 apres	 avoir	 donné	 mes	 lettres	 de	 croyance	 à	 notre	 Ambassadeur	 son	
excellence	le	Marquis	de	Villars	et	au	Seignr	Dom	Perdo	d’Aragon,	uc	de	Segorbe	et	de	Cardonette,	qui	
prient	ces	Seigneurs	de	me	servir	au	dessein	que	 j’avois	d’btenir	des	reliques	soubs	 leur	faveur,	du	
corps	de	St	Pierre	d’Alcantara.	Je	ne	cognus	nulle	apparence	d’y	pouvoir	reussir,	bien	que	le	Seigneur	
Dom	Pedro	eut	envoyé	un	evesque	son	amy	au	Rd	Père	Provincial	des	Discalces	de	St	Joseph,	pour	luy	
en	 demander	 a	 son	 nom	 et	 qui	 luy	 respondit	 ainsy	 qu’a	 moy,	 que	 l’on	 lui	 demandoit	 une	 chose	
impossible.	En	effet,	ce	precieux	corps	est	si	barré	de	fer	et	si	 fermé	par	trois	clerfs	qui	ne	servent	
jamais,	l’une	estant	dans	les	mains	de	Monsr	l’Evesque	d’Avila,	l’autre	du	Gouverneur	d’Arenas	et	la	
3.me	du	gardien	du	convent	de	S.t	André	du	Mont,	qu’a	moins	de	rompre	la	quaisse	et	 la	mettre	en	
pieces,	il	est	impossible	del	‘ouvrir,	ce	que	j’ay	veu	tres	veritable	le	jour	du	vendredy	avant	Noel	que	
j’arrivay	a	Arenas	avec	toute	la	consolation	et	corporelle	et	spirituelle,	pour	la	charité	et	bon	exemple	
que	je	receus	des	Saints	Religieux	qui	demeurent	dans	ce	desert,	ainsy	que	d’Anges	incarnés,	comme	
pour	la	douceur	qui	me	faisoit	fondre	en	larmes	de	consolation	disant	la	saincte	Messe	proche	de	ce	
sainct	corps.	Et	visitant	les	lieux	qu’il	a	sanctifié	par	son	secour,	sa	penitence	et	ses	extases,	j’y	restay	
onze	jours	et	en	partis	le	2.d	de	Janvier	de	l’annee	1673.	Ces	pauvres	religieux	me	plaignans	de	me	voir	
partir	pour	recommencer,	a	mon	retour,	une	route	si	penible	et	ne	pouvans	me	donner	congé	sans	
toute	 la	 consolation	 possible,	 ils	me	 firent	 present,	 ainsy	 qu’il	 conste	 par	 l’acte	 signé	 du	 R.d	 Père	
Gardien	et	des	Discrets	de	la	S.te	Communauté,	et	scellé	du	grand	Sceau	du	convent	en	datte	du	2.	
Janvier	1673,	d’un	capuce	qui	a	esté	dans	le	Sepulchre	du	Sainct	et	qui	a	servi	a	couvrir	ses	ossemens,	
dans	la	quaisse	ou	il	repose.	Item	de	la	terre	du	mesme	Sepulchre,	des	figues	du	bois	miraculeux	et	des	
croix	du	mesme	figuier	que	le	Sainct	a	cultivé	cest	a	dire	planté	de	son	baston,	et	un	peu	du	bois	de	la	
croix	que	le	Sainct	portoit	sur	sa	poictrine.	Je	partis	donc	de	ce	st	lieu	irche	de	ces	belles	despouilles,	
et	pris	ma	route.	Vers	Madrid	ou	j’arrivay	et	remis	de	ce	que	j’avois	apporté	dArenas	dans	la	maison	
du	 Sieur	 Bourgeat,	 ne	 l’ozant	 fier	 au	 convent	 des	Discales	 de	 St	 Gille	 le	 royal,	 ou	 je	 restay	 encore	
plusieurs	jours	pendant	lesquels	je	taschay	mais	sans	aucun	effet	de	solliciter	des	reliques	du	corps	du	
Sainct	sans	dire	ny	faire	semblant	de	ce	que	j’avois	obtenu	de	la	Communauté	d’Arenas,	parce	qu’ils	
sont	tres	 jaloux	de	ces	precieuses	reliques	et	qu’ils	n’en	ont	que	tres	peu	dans	 leur	convent.	Enfin,	
lorsque	je	creus	que	toutes	mes	esperances	etoient	vaines,	je	fus	au	palais	de	Monsr	le	prince	d’Aragon	
pour	le	remercier	des	efforts	qu’il	avoit	fait	pour	m’obtenir	des	reliques	de	St	Pierre,	bien	qu’il	n’y	eust	
pas	reussy	et	que	je	ne	luy	en	estois	pas	moins	obligé.	Il	me	dit	qu’il	me	donnoit	l’ossement	qu’il	avoit	
dans	un	beau	soleil	tout	brillant	de	pierreries	qu’il	avoit	pris	et	tiré	du	corps	de	St	d’Alcantara	a	Arenas	
et	qu’il	avoit	eu	en	don	des	Peres	Discalces	pour	recompenser	les	soings	qu’il	avoit	pris	pour	achever	
la	canonization	du	Sinct,	luy	gerant	a	Rome	pour	lors	la	charge	d’Ambassadeur	pour	le	Roy	Catholique	
Charles	Second	du	nom,	il	le	remit	aux	mains	de	Dom	Cosme	Chevalier	et	son	secretaire,	qu’il	deposa	
en	ma	presence	dans	une	bouette	de	christal	avec	du	cotton	fermee	dans	une	autre	entouree	d’un	
ruban	rouge	et	cachetee	des	deux	costez	du	Sceau	du	Prince,	toutes	lesquelles	choses	constent	par	
l’acte	qu’il	a	signé	et	par	le	jurement	qu’il	faict	de	la	verité	qu’il	atteste.	Je	luy	promys	aussy	au	nom	
de	la	Province,	a	la	resqueste	que	cette	Altesse	m’ne	fist,	que	le	jour	de	la	feste	du	Sainct,	on	prieroit	
les	Reigieux	de	se	souvenir	de	luy,	et	qu’un	Religieux	diroit	la	Ste	messe	pour	luy	et	pour	toute	sa	famille	
a	perpetuité.	Ce	Prince	respondit	ensuitte	a	la	lettre	que	luy	avoit	escrit	au	nom	de	la	Province	le	Rd	
Père	George	de	Dulphey,	Père	de	la	Province	et	Gardien	du	convent	des	Peres	Recollects	de	Lyon,	quej	
e	 luy	avois	porté.	 Lesquelles	 toutes	 choses	 j’ay	 faites	voir	au	Rd	 Père	Provincial	 avec	 la	patente	de	
l’illustme	prelat	le	recteur	d’Alcala	de	Henarez	qui	confirme	d’authorité	apostolique	les	actes	que	j’ay	
faict	voir	au	dit	R.	Père	Provincial	qui	les	a	confirmez	par	un	acte	solemnel	qu’il	a	faict	signé	de	la	main	
des	plus	notables	de	 la	Communauté.	Ainsy	acquittant	mes	vœux	et	ma	promesse,	 j’ouvre	 ces	Stes	
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reliques	et	 les	 remets	dans	 les	mains	du	Rd	 P.	George	et	 ce	protestant	qu’elles	ne	 sont	nullement	
alterees,	 le	capuce	entier	a	 la	reserve	de	la	doubleure	du	dendans	de	 la	teste,	 l’ossement	du	St,	six	
figures,	deux	croix	et	deux	bastons	du	St	figuier	miraculeux	et	un	peu	de	la	croix	qu’il	portoit	sur	sa	
poictrine	 et	 de	 la	 terre	 du	 St.	 Je	 les	 expose	 a	 la	 veneration	 de	 la	 Ste	 communauté	 que	 jep	 rie	 de	
m’obtenir	par	les	merites	de	mon	Sainct	un	detachement	parfaict	des	choses	perissables	et	un	entier	
attachement	a	Dieu	et	un	peu	d’imitation	de	la	vie	prodigieuse	de	ce	sainct	que	j’ay	eu	et	porté	avec	
tant	de	peines	et	de	consolation,	et	qui	se	voulant	remettre	dans	mes	mains	m’a	precipité	du	plus	
grand	avantage	dont	je	pouvois	me	glorifier	dans	ma	vie.	En	foy	de	quoi	e	me	suis	signé	ce	18	du	moys	
d’octobre	de	l’annee	1673.	
Fr.	Martin	Chappuis	de	Lyon,	prestre	et	Recollet.	»	

	

5. Lettre	d’Isaac	Franquesnay	à	Pierre	Savesne,	curé	de	Saint-Vivien	de	Rouen,	1706,	

A.	D.	S.	M.,	G	7849	

	

Cette	 lettre	d’Isaac	Franquesnay,	 religieux	 franciscain	 secrétaire	du	 cardinal	 Forbin-Janson,	

restitue	 les	 différentes	 logiques	 à	 l’œuvre	 lors	 de	 l’envoi.	 Elle	 aborde	 autant	 les	modalités	

d’obtention,	la	sociabilité	romaine	et	la	question	de	la	valeur	que	les	dynamiques	du	don.	

	

«	Monsieur,	
Je	vous	envoie	4	cassettes	des	reliques	des	saints	martyrs.	Il	y	en	a	une	à	votre	nom,	une	au	mien.	Les	
deux	autres	sont	au	nom	de	feu	Mr	le	Prevost	curé	du	Chesne	Le	Populeux	dans	le	diocèse	de	Reims,	
auquel	 néanmoins	 je	 ne	 les	 ay	 point	 envoyées,	 parce	 que	 je	 n’avais	 point	 de	 ses	 nouvelles,	 enfin	
Monsieur	Pioret,	doyen	de	Grand-Pré	et	curé	de	Brieulles-sur-Bar	m’a	écrit	que	ce	bon	curé	du	Chesne	
mon	ami	intime	était	mort	et	sa	sœur	aussi	presque	dans	le	même	mois,	et	comme	il	n’y	a	point	d’église	
ni	de	personne	que	j’estime	plus	que	vous	et	votre	paroisse	où	nous	avons	vécu	le	saint	baptême	et	
fait	contrition.	Je	vous	les	envoie	toutes.	J’y	joins	encore	un	petit	vase	de	verre	semblable	à	celui	qui	
est	dans	ma	cassette	dans	lequel	on	a	recueilli	du	sang	des	SS.	Martyrs.	Je	 l’avais	demandé	pour	 le	
mettre	avec	l‘autre	dans	deux	cristaux,	mais	la	sortie	précipitée	que	Mgr	le	cardinal	de	Janson	voulut	
faire	de	Rome	pour	s’en	revenir	promptement		en	France	où	il	aspirait	et	après	laquelle	 il	soupirait	
depuis	longtemps,	ne	me	permit	point	de	le	faire	authentiquer	car	son	éminence	nous	faisait	savoir	
qu’elle	ne	partirait	que	le	samedi	de	la	veille	de	Pentecôte,	et	elle	partit	le	mercredi	précédent,	pour	
éviter	les	importunité	des	adieux	qu’on	lui	avait	réservé,	et	ainsi	étant	averti	par	un	laquais	de	me	tenir	
prêt	à	partir	 il	me	dit	secrètement	que	son	éminence	partait	 le	 lendemain	pour	se	débarrasser	des	
importants	adieux	des	 Italiens	qui	 sont	 très	 cérémonieux.	Tous	ce	que	 je	pus	donc	 faire	 fut	d’aller	
promptement	trouver	Mr.	Boldetti	secrétaire	et	custode	des	reliques	de	Mgr	le	cardinal	vicaire,	et	de	
lui	porter	le	mémorial	que	j’avais	présenté	au	pape	pour	supplier	la	sainteté	d’avoir	pour	agréable	que	
Mgr	le	cardinal	vicaire	me	donnât	encore	un	vase	où	le	sang	des	saints	martyrs	eut	esté	recueilli,	au	
lieu	d’une	tête	d’un	saint	martyr	que	le	pape	m’avait	accordée	que	le	dit	se	custode	mon	ami	intime	
m’avait	assuré	ne	me	pouvoir	donner,	parce	qu’il	n’y	en	avait	pour	lors	aucune	séparée	hors	du	corps,	
et	 qu’il	 ne	 voulait	 point	 faire	une	 telle	 séparation,	 vu	qu’il	 y	 avait	 quelques	princesses	qui	 avaient	
demandé	quelques	corps	saints	entiers.	Le	pape	eut	la	bonté	d’écrire	sur	mon	dit	mémorial	que	notre	
cardinal	vicaire	console	le	demandeur.	Le	custode	se	voyant	embarrassé	à	case	du	peu	de	temps	que	
je	 lui	donnais	d’agir,	prit	mon	mémorial,	me	fit	promptement	acheter	une	petite	boite	ronde	(c’est	
celle	dans	laquelle	je	vous	envoie	ledit	vase),	y	mit	du	coton	et	ledit	vase,	et	partîmes	aussitôt	aller	le	
faire	authentiquer	par	Mgr	le	cardinal	vicaire,	mais	étant	alors	dans	l’assemblée	du	clergé	dont	on	fait	
l’examen	tous	les	mardi,	tant	pour	les	bénéfices	que	pour	les	confessions,	et	les	saints	ordres,	on	ne	
put	faire	sortir	dudit	lieu.	Six	heures	étant	sonnées,	je	partis	de	la	chambre	de	Mgr	le	cardinal	vicaire	
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pour	aller	au	palais	de	Mgr	le	Cardinal	de	Janson	pour	y	recevoir	ses	ordres,	et	de	là	à	notre	couvent	
prendre	congé	du	supérieur	et	m’en	revenir	coucher	au	palais	de	son	éminence	pour	partir	de	bon	
matin	dans	les	calèches	ou	chaises	qu’on	avait	retenues	à	cet	effet.	Voilà	le	sujet	qui	a	empêché	que	
je	n’ai	de	l’authentique	de	ce	verre.	Ou	plutôt	de	ce	3e	verre,	car	sa	sainteté	m’a	accordé	encore	un	
autre	avec	deux	reliques	insignes	pour	l’abbaye	de	la	Trappe,	pour	laquelle	je	l’ai	demandé,	car	vous	
savez,	monsieur,	que	j’ai	depuis	plus	de	vingt-cinq	ans	une	grande	estime	pour	cette	sainte	maison.	Si	
cette	cassette	n’avait	pas	été	un	peu	plus	grande	que	les	vôtres,	je	l’aurais	mises	dans	votre	caisse,	et	
j’aurais	 porté	 la	 plus	 petite	 des	 vôtres	 à	 Rouen,	mais	 ce	 saint	 fardeau	n’est	 pas	 trop	 pesant.	 Je	 la	
porterai	volontiers	à	Mr	Saint-Cande	près	Me	le	Bourg	notre	parent.	C’est	là	où	l’on	met	tout	ce	qu’on	
envoie	au	monastère	de	la	Trappe.	Je	serais	bien	fâché	si	messieurs	nos	grands	vicaires	ne	voulaient	
pas	permettre	qu’on	l’exposât	avec	l’autre	dans	un	reliquaire	commun	ou	séparé.	En	tout	cas,	s’ils	ne	
le	voulaient	point	permettre,	vous	aurez	la	bonté	de	ma	le	garder,	afin	de	me	le	rendre	pour	le	donner	
à	une	maison	religieuse	qui	me	l’a	demandé	afin	de	le	mettre	dans	un	verre	de	Cristal	que	j’ai	eu.	
Je	vous	envoie	pareillement	une	5e	ou	6e	cassette	pleine	d’autres	reliques	de	saints	martyrs,	que	je	ne	
vous	aurais	point	choisi	si	je	ne	vous	les	avais	point	promises,	et	je	ne	vous	les	eusse	point	promises	si	
avant	que	de	vous	les	promettre,	Mr	le	curé	de	Nolival	m’eust	écrit,	comme	il	a	fait	depuis.	Ce	curé,	
notre	 bon	 et	 commun	 ami,	me	mande	 que	Messieurs	 nos	 grands	 vicaires	 ne	 voulaient	 permettre	
l’exposition	des	SS.	Ossements	des	martyrs	qui	n’ont	point	d’authentiques,	ni	qu’on	 les	mette	avec	
ceux	qui	ont	les	authentiques	dans	la	même	caisse	ou	reliquaire.		
En	vérité,	il	faut	qu’on	ait	fait	une	grande	réforme	dans	notre	diocèse	depuis	9	ou	10	ans	que	j’en	suis	
dehors,	car	en	ce	temps-là	il	n’y	avait	point	de	maison	religieuse	qui	ne	mit	sur	leur	autel	un	grand	
nombre	de	reliquaires	pleins	de	reliques	dont	ils	n’ont	aucune	authentique,	et	s’il	y	en	a	quelques-unes	
authentiques,	 il	 y	 en	 a	 plus	 de	milles	 qui	 ne	 le	 sont	 point.	 Aussi	 je	me	 persuade	 que	 ces	 bonnes	
religieuses	mettent	dans	des	beaux	reliquaires	sur	leurs	autels	plutôt	ad	ovrabitum	que	ad	cultum.	Je	
doute	néanmoins	que	Messieurs	nos	grands	vicaires	aient	esté	dans	tous	les	monastères	du	diocèse,	
interdire	l’exposition	de	tous	ces	beaux	reliquaires	où	il	y	a	une	infinité	d’ossements	non	authentiqués,	
que	 s’ils	 n’ont	 pas	 interdit	 telle	 exposition,	 ou	 s’ils	 la	 permettent	 aux	 religieuses,	 je	 les	 prie	 très	
humblement	 de	 vouloir	 bien	 permettre	 l’exposition	 de	 celles-ci	 que	 j’ai	 demandées,	 obtenues	 et	
apportés,	et	qui	sont	les	mêmes	qui	sont	dans	les	boites	cachetées,	mais	il	aurait	fallu	des	charriots	et	
des	vaisseaux	particuliers	pour	porter	par	mer	et	par	terre	les	SS.	Reliques	que	nous	avons	obtenues	
et	apportées	de	Rome,	s’il	avait	fallu	les	mettre	dans	des	caisses	particulières	et	séparées.	Le	cardinal	
de	 Janson,	 tant	 pour	 lui	 que	pour	 sa	 famille	 en	 a	 eu	 rapporté	 5	 ou	 6	 vingt	 boites	 cachetées,	 sans	
compter	celles	des	 fragments	dont	on	nous	a	régaler	assez	 libéralement	par	ordre	du	pape,	qui	 lui	
envoya	encore	deux	grands	bassins	de	pain	de	cire	dits	vulgairement	Agnus	Dei,	bénis	du	Pape	et	où	
j’avais	ma	part	comme	les	autres	avec	une	boite	de	reliques	authentiquées,	mais	lorsque	je	fus	à	Rouen	
au	moins	de	Juillet,	quand	on	ouvrit	la	grande	caisse	où	étaient	toutes	les	dévotions	de	Rome,	chacun	
prit	sa	part,	et	l’on	ne	me	donna	rien	et	aussi	si	je	n’avais	eu	la	prudence	de	me	faire	donner	un	bassin	
neuf	par	son	éminence,	où	j’ai	retrouvé	tout	ce	que	j’ai	peu	de	boites	d’agnus	et	de	reliques.	Je	me	
trouverais	présentement	les	mains	vides.	
Si	cette	boite,	ou	même	les	boites	que	son	éminence	m’avait	données	avaient	pu	être	dans	mon	bassin,	
je	les	ai	y	aurais	mises	mais	il	y	en	avait	déjà	une	douzaine	avec	une	grande	caisse	de	fragments	et	une	
d’Agnus	Dei	et	rien	autre	chose.	Il	fallut	faire	une	autre	caisse	pour	mes	livres,	et	une	autre	pour	mes	
meubles,	et	je	laissais	encore	un	habit	très	bon	à	Rome,	ne	sachant	qu’en	faire	ni	comment	l’apporter.	
J’ai	cependant	apporté	deux	manteaux	etc…	
Je	vous	prie	donc	monsieur	de	faire	exposé	auprès	de	Messieurs	vos	grands	vicaires	qu’il	vous	soit	
permis	de	mettre	les	vases	avec	les	autres	et	les	2	vôtres	ensembles	ou	séparément	dans	un	ou	dans	
deux	reliquaires,	car	je	n’ai	uniquement	e	vue	dans	un	recueillement	des	saintes	reliques	la	plus	grande	
gloire	de	Dieu	et	l’honneur	des	saints	martyrs	dont	le	sang	a	esté	une	sainte	semence	qui	a	produit	
une	infinité	de	chrétiens.	Sanguis	martyrum	semen	christianorum16,	car	dans	la	vue	de	ces	précieux	
gages	d’assistance	et	de	charité	que	vos	bons	paroissiens	seront	arrivés	à	supporter	patiemment	pour	

																																																								
16
	Citation	de	Tertullien.	
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l’amour	de	Dieu,	les	chroix	des	travers	et	tribulations	de	cette	misérable	vie,	à	ne	point	se	rebuter	des	
afflictions	qui	leur	arrive,	et	des	malheurs	qui	les	accablent	etc.	
Si	vous	croyez	qu’il	fut	nécessaire	que	je	parlasse	à	Messieurs	les	grands	vicaires,	 j’irai	 les	voir	avec	
vous	 que	 je	 serai	 à	 Rouen.	 Enfin,	 quelque	 suite	 que	 puisse	 avoir	 cette	 affaire,	 au	moins	 aurais	 la	
consolation	de	vous	avoir	des	marques	sensibles	de	mon	souvenir,	et	que	je	suis	partout	et	toujours	
avec	toute	sorte	d’estime	d’un	profond	respect.	
Isaac	Franquesnay.	»	

	

6. Lettre	du	cardinal	Annibale	Albani	à	Elisabeth	Barentin,	Abbesse	de	Saint-Amand	de	

Rouen,	1713.	A.	D.	S.	M.,	55H20	

Cette	lettre	met	en	relation	les	deux	extrémités	d’une	longue	chaîne	de	transmission	d’un	corps	

saint,	depuis	son	obtention	à	Rome	par	un	membre	de	la	famille	pontificale	jusqu’à	un	couvent	

rouennais.	

	

«	Madame,	
Si	 l'église	voit	avec	plaisir	 les	 reliques	des	saints	exposées	à	 la	vénération	des	 fidèles	dans	 tous	 les	
autres	endroits	du	monde,	on	peut	dire	avec	vérité	qu'elle	en	ressent	en	particulier	en	voyant	le	corps	
de	sainte	urbaine	martyr	mis	en	dépôt,	dans	le	saint	monastère	qu'on	a	confié	à	vos	soins,	et	que	vous	
gouvernez	avec	tant	de	sagesse.	Car	la	religion	qui	vous	anime,	et	qui	vous	porte	sans	cesse	à	faire	tous	
vos	effort	pour	imiter	les	vertus	et	devenir	semblables	aux	saints,	dont	vous	exposez	les	reliques	à	la	
vénération	publique,	aussi	bien	que	la	piété	singulière	dont	vous	faites	profession	ne	manqueront	pas	
d'inspirer		aux	fidèles	qui	viendront	dans	ce	saint	lieu	pour	rendre	leurs	hommages	à	ce	sacré	dépôt	
des	sentiments	pareils	aux	vôtres,	et	les	engageront	à	suivre	avec	ardeur	les	vertueux	exemple	que	
vous	leurs	donné,	comme	je	vois	que	vous	avez	la	bonté	de	recevoir	avec	tant	de	reconnaissance	le	
présent	que	 joue	envoie	comme	en	témoignage	de	 l'estime	que	 je	fais	de	votre	vertu,	 je	dois	vous	
assurer	que	 j'y	 suis	parfaitement	 sensible	et	nous	en	 faire	mes	 très	humbles	actions	de	 	grâce.	Ne	
m'oubliez	pas	je	vous	prie	dans	la	ferveur	de	vos	prières	et	faites-moi	la	grâce	de	me	recommander	à	
celle	des	dames	qui	sont	sous	votre	conduite,	tandis	que	de	mon	côté	je	prierai	le	seigneur	pour	nous	
qu'il	vous	comble	de	ses	grâces	vous	assurant	que	je	suis	avec	un	parfait	dévouement.		
Madame,	à	Rome	ce	28	septembre	1713,	très	porté	à	vous	rendre	service,	le	cardinal	Albani,	à	Madame	
Marie	Elisabeth	de	Barentin	à	Rouen.	»	
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II. La	circulation	des	reliques	des	martyrs	des	catacombes	de	Rome	

1. Les	 bénéficiaires	 de	 reliques	 lyonnais,	 messins,	 rouennais	 et	 toulousains	 dans	 les	

registres	de	Mgr	Sacriste	à	Rome17	

	

Date	 Bénéficiaire	 Qualité	 Origine	 Destination	

1657	 Religieuses	de	Sainte-Claire	 Régulières	 Lyon	 Couvent	 de	 Sainte-Claire	 de	
Lyon	

1664	 Sign.	Claret	Possenet	 Laïc	 Rouen	 Inconnue	

1671	 Petro	La	Morciande	 Laïc	 Rouen	 Inconnue	

1673	 Joanni	Cortin	a	S.	Vincentio	 Laïc	 Lyon	 Inconnue	

1680	 Benedicto	de	Lione	 Laïc	 Lyon	 Inconnue	

1680	 Anne	de	Jesu	Carmélite	 Régulier	 Toulouse	 Monastère	carme	de	Toulouse	

1682	 Joani	de	la	Croix	 Laïc	 Lyon	 Inconnu	

1684	 Catharina	Fayard	 Régulière	 Lyon	 Monastère	Visitationis	

1684	 J.	B.	Bartholin	 Séculier	 Lyon	 Inconnue	

1684	 Magdalena	Bertranda	 Laïque	 Toulouse	 Inconnue	

1685	 Jacobo	de	La	Croix	 Séculier	 Lyon	 Inconnue	

1685	 Père	 Provincial	 de	 Lugdunen,	
capucin	

Régulier	 Lyon	 Inconnue	

1685	 Petro	Bourgelet	 Laïc	 Lyon	 Inconnue	

1686	 Margarita	de	La	Chaise	 Régulière	 Lyon	 Monastère	Ste	Elisabeth	

1686	 Carmélites	de	Toulouse	 Régulières	 Toulouse	 Moniales	de	Ste	Thérèse	

1687	 Claudio	Basset	 Laïc	 Lyon	 Inconnue	

1687	 Gulielmo	Bonhome	 Laïc	 Lyon	 Inconnue	

1687	 P.	 Alphonso	 Chenevriere	 Tiers	
ordre	Franciscain	

Régulier	 Lyon	 Inconnue	

1687	 P.	 Athanasio	 Tiers	 ordre	
Franciscain	

Régulier	 Lyon	 Inconnue	

1688	 P.	Clementi	de	Metz	 Régulier	 Metz	 Inconnue	

1688	 P.	 Paulo	 de	 Tolosa,	 Franciscain	
de	l’observance	

Régulier	 Toulouse	 Inconnue	

1689	 Lucretia	Begin	Rey	 Laïque	 Lyon	 Inconnue	

1689	 Maria	Gertruda	 Régulière	 Lyon	 Monastère	Annunciationis	

1692	 P.	Gabrieli	d’Anglor,	Capucin	 Régulier	 Lyon	 Inconnue	

1692	 P.	Modesto,	Capucin	 Régulier	 Rouen	 Inconnue	

1693	 Joanni	de	la	Croix	 Séculier	 Lyon	 Inconnue	

1697	 Comiti	Jacobo	de	Bulliond	 Laïc	 Lyon	 Inconnue	

1698	 Barth.	De	Sarde	 Laïc	 Lyon	 Inconnue	

1698	 Don	 Lhaumel	 curé	 de	 Saint-
Vincent	

Séculier	 Lyon	 Inconnue	

1699	 Jacobo	Paullard	 Laïc	 Rouen	 Inconnue	

1700	 Georgio	Antonio	Charrier	 Laïc	 Lyon	 Inconnue	

1700	 P.	Gabrieli	Le	Blanc,	oratorien	 Régulier	 Lyon	 Inconnue	

1700	 Fr.	Donato,	Franciscain	 Régulier	 Rouen	 Inconnue	

																																																								
17
	Ces	informations	sont	extraites	de	la	base	de	données	constituée	par	l’enquête	sur	les	reliques	des	catacombes	

de	Rome.	
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1700	 J.	 Jos.	 De	 Cambolas,	 chan.	 Eccl.	
Abb.	Sti.	Saturnini	

Séculier	 Toulouse	 Inconnue	

1701	 J.	 Claudio	 de	 la	 Coyppe,	 comte	
de	Lyon	

Laïc	 Lyon	 Inconnue	

1703	 J.	B.	Barnier	 Laïc	 Lyon	 Inconnue	

1705	 Franc.	Faure	 Laïc	 Lyon	 Inconnue	

1705	 Petro	 Savestre,	 curé,	 Rectori	
eccl.	Parr.	Sti.	Viviani	

Séculier	 Rouen	 Inconnue	

1706	 Angélique	des	Hautes	Loges	 Régulières	 Rouen	 Annonciades	de	Rouen	

1707	 J.	Antonio	 Séculier	 Lyon	 Inconnue	

1707	 Josepho	 a	 s.	 Antonio,	 chanoine	
régulier	de	Saint-Irénée	

Régulier	 Lyon	 Inconnue	

1712	 Josepho	Antoine	 Séculier	 Lyon	 Inconnue	

1713	 Josepho	 a	 s.	 Antonio,	 chanoine	
régulier	de	Saint-Irénée	

Séculier	 Lyon	 Inconnue	

1714	 Comitissa	M.	Chirati	 Laïque	 Lyon	 Inconnue	

1715	 Vicaire	des	Clarisses	 Régulières	 Lyon	 Monastère	Sta	Clara	

1716	 Maximiliano	Bruno	Berte	 Laïc	 Lyon	 Inconnu	

1716	 P.	 Athanasio	 Tiers	 ordre	
Franciscain	

Régulier	 Lyon	 Inconnu	

1717	 Mario	Achè	 Laïc	 Rouen	 Inconnu	

1718	 Robert	 Le	 Masson,	 eccl.	 Sti	
Stephani	de	Tolosa	

Séculier	 Toulouse	 Inconnue	

1719	 Jo.	Bapt.	Delbert	 Laïc	 Lyon	 Inconnue	

1720	 Jo.	Thioly	 Laïc	 Lyon	 Inconnue	

1720	 P.	 Polycarpo,	 tiers	 ordre	
Franciscain	

Régulier	 Lyon	 Inconnue	

1723	 P.	 Cifredo	 a	 Tolosa,	 franciscain	
de	l’observance	

Régulier	 Toulouse	 Inconnue	

1725	 Mr	Maria	Magd	Perret	Cordis		 Régulière	 Lyon	 Monastère	Sta	Clara	

1732	 Père	Provincial	Vinc.	A	Lugduno	 Régulier	 Lyon	 Inconnue	

	

2. La	circulation	des	reliques	des	martyrs	des	catacombes	de	Rome	à	destination	de	Lyon	

Date	 Donateur	 Nbre	 Destination	

1605	 Paul	V	 72	 Couvent	des	Minimes	de	Lyon	

1608	 Charles	d’Halincourt	 1	 Grand	Collège	des	Jésuites	de	Lyon	

1612	 Inconnu	 3	 Couvent	des	Ursulines	de	Lyon	

1617	 Carme	 2	 Couvent	 des	 Carmes	 déchaux	 de	
Lyon	

1619	 Feuillants	de	Paris	 1	 Couvent	des	Feuillants	de	Lyon	

1621	 Feuillants	de	Paris	 1	 Couvent	des	Feuillants	de	Lyon	

1622	 Feuillants	de	Paris	 1	 Couvent	des	Feuillants	de	Lyon	

1627	 Inconnu	 1	 Couvent	 des	 Carmes	 déchaux	 de	
Lyon	

1627	 Denis	de	Marquemont	 1	 Chapelle	 de	 l’Hôpital	 de	 la	 Charité	
de	Lyon	

1627	 Chapitre	de	Saint-Jean	de	Lyon	 1	 Couvent	des	Carmélites	

1628	 Denis	de	marquemont	 1	 Chapitre	Saint-Jean	de	Lyon	

1628	 Frère	Antoine	Gambier	 5	 Couvent	des	Récollets	de	Lyon	
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1636	 Inconnu	 2	 Chapelle	 des	 Pénitents	 noirs	 de	
Lyon	

1637	 Madame	de	Chevrière	 1	 Couvent	des	Annonciades	de	Lyon	

1638	 Chapitre	Saint-Jean	de	Lyon	 1	 Eglise	Saint-Irénée	de	Lyon	

1650	 Vincent	Graillat,	antonin	 6	 Couvent	des	Antonins	de	Lyon	

1650	 Hyacinthe	 de	 Sainte-Marguerite,	 augustin	
déchaux	

4	 Couvent	des	Franciscains	Picpus	de	
Lyon	

1652	 Lucrezia	Barberini	 3	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1653	 Henri	Othenin	 2	 Couvent	des	Antonins	de	Lyon	

1655	 Cardinal	Vitrisio	 6	 Couvent	des	Antonins	de	Lyon	

1655	 Antonins	de	Lyon	 6	 Chapelle	des	Pénitents	de	Confalon	
de	Lyon	

1656	 Carlo	Barberini	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1656	 Sainte	Congrégation	des	Rites	 1	 Couvent	des	Minimes	de	Lyon	

1656	 Laurent	Pianello	 1	 Couvent	des	Minimes	de	Lyon	

1656	 Louis	Rousanier,	Minime	 1	 Couvent	des	Minimes	de	Lyon	

1657	 Antoine	de	Neufville	 2	 Couvent	des	Antonins	de	Lyon	

1657	 Antonins	de	Lyon	 2	 Chapelle	des	Pénitents	de	Confalon	
de	Lyon	

1658	 Inconu	 1	 Chapelle	 des	 Pénitents	 de	 la	 Croix	
de	Lyon	

1658	 Saint-Antoine-l’Abbaye	 1	 Couvent	des	Antonins	de	Lyon	

1659	 Inconnu	 4	 Couvent	des	Récollet	de	Lyon	

1665	 Thomas	Saint-François,	antonin	 2	 Couvent	des	Visitandines	de	Lyon	

1665	 Réseau	capucin	 10	 Couvent	des	Capucins	

1666	 Visitandines	de	Lyon	 2	 Eglise	Saint-Just	

1669	 Marquise	de	Pourcelet	 2	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1670	 Inconnu	 1	 Couvent	des	Oratoriens	

1671	 Alexandre	de	Lyon	 4	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1672	 F.	Poissuel,	antonin	 4	 Couvent	des	Carmélites	de	lyon	

1672	 François	de	Belly	 4	 Couvent	des	Franciscains	Picpus	de	
Lyon	

1676	 Simon	Cattanéon	 8	 Maison	des	Jésuits	de	Saint-Joseph	
de	Lyon	

1677	 Lucrezia	Barberini	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1677	 Mathieu	Pécoil	 6	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1677	 Abbaye	Saint-Florent-le-Vieux	 4	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1677	 Ignace	de	Saint-Antoine,	trinitaire	 7	 Couvent	des	Trinitaires	de	Lyon	

1680	 Cardinal	de	Bonzi	et	Carmélites	d’Amiens	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1681	 Inconnu	 3	 Confrérie	 des	 Pénitents	 de	
Confalon	de	Lyon	

1682	 Maria	Jozzi	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1683	 Louis	Pfyffer	d’Altisophen	 4	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1685	 Octave	de	la	Bordesière	 7	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1685	 François	Merle	 6	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1685	 Mathieu	David	 8	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1686	 Jean	Godeffroy	 6	 Eglise	de	l’Île	Sainte-Barbe	de	Lyon	

1687	 Sébastien	Cipriani	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1687	 Abbaye	de	Ballon	 1	 Eglise	de	l’Île	Sainte-Barbe	de	Lyon	

1687	 Charles	de	Rochebonne	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	
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1688	 Claude	Colabaud,	antonin	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1689	 André	Compain	 4	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1692	 Fr.	Stéphane,	capucin	 3	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1693	 Maria	Jozzi	 1	 Eglise	de	l’Île	Sainte-Barbe	de	Lyon	

1693	 Angelo	de	Saint-François	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1693	 Mathieu	David	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1693	 Abbaye	de	Ballon	 1	 Eglise	de	l’Île	Sainte-Barbe	de	Lyon	

1702	 R.	P.	Veautravers,	Picpus	 1	 Couvent	des	Franciscains	Picpus	de	
Lyon	

1704	 Jacob	Maoud	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1706	 François	Francoeur	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1707	 Lucas	de	Regnauld	Bellescize	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Lyon	

1714	 Nicole	Labbée,	visitandine	 4	 Couvent	des	Franciscains	Picpus	de	
Lyon	

1714	 Inconnu	 1	 Couvent	des	Annonciades	de	Lyon	

1714	 R.	P.	François-Marie,	Picpus	 2	 Couvent	des	Franciscains	Picpus	de	
Lyon	

1714	 Père	Héliodore	 2	 Couvent	des	Franciscains	Picpus	de	
Lyon	

1720	 Marquis	d’Halincourt	 1	 Couvent	de	Carmélites	

1735	 Chanoines	de	Saint-Jean	de	Lyon	 1	 Séminaire	Saint-Irénée	de	lyon	

1737	 Duc	de	Saint-Aignan	 1	 Couvent	des	Franciscains	Picpus	de	
Lyon	

1804	 Inconnu	 5	 Couvent	 de	 la	 Visitation	 de	
l’Antiquaille	de	Lyon	

1838	 Congrégation	de	la	Foi	 1	 Cathédrale	Saint-Jean	de	Lyon	

	

3. La	 circulation	des	 reliques	des	martyrs	 des	 catacombes	de	Rome	à	destination	de	

Metz	

Date	 Donateur	 Nbre	 Destination	

1651	 Inconnu	 3	 Couvent	des	Carmélites	de	Metz	

1659	 Jean	René	Cachet,	Minime	de	Marcheville	 7	 Abbaye	Sainte-Glossinde	de	Metz	

1661	 Marie-François	Riche	 2	 Couvent	 des	 Carmes	 Déchaux	 de	
Metz	

1664	 Inconnu	 15	 Couvent	 de	 Carmes	 Déchaux	 de	
Metz	

1687	 Michel	Germain	 1	 Abbaye	Sainte-Glossinde	de	Metz	

1707	 Nicolas	Dez	 3	 Cathédrale	Saint-Etienne	de	Metz	

1710	 Inconnu	 10	 Couvent	des	Carmélites	de	Metz	

1739	 Evêché	de	Metz	 1	 Couvent	des	Visitandines	de	Metz	

1753	 Inconnu	 2	 Couvent	 des	 Carmes	 déchaux	 de	
Metz	

1755	 P.	Hyéronimo,	Carme	déchaux	 4	 Couvent	 des	 Carmes	 déchaux	 de	
Metz	

1755	 Nicolas	 de	 Saint-Jean-Baptiste	 Carme	 de	
Déchaux	

4	 Couvent	 des	 Carmes	 déchaux	 de	
Metz	

1756	 Antoine	Séraphin	Canarda	 3	 Couvent	du	Refuge	de	Metz	

1758	 Vicariat	pontifical	 2	 Abbaye	Sainte-Glossinde	de	Metz	
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1758	 Cardinal	Guadagni	 3	 Couvent	des	Ursulines	de	Metz	

1759	 Carmélites	de	Paris	 9	 Abbaye	Sainte-Glossinde	de	Metz	

1759	 Père	Bouillard,	jésuite	 2	 Collège	des	Jésuites	de	Metz	

1759	 Claude	de	Saint-Simon	 10	 Chapelle	de	l’Evêché	de	Metz	

1774	 Cardinal	Guadagni	 3	 Couvent	de	Carmes	déchaux	de	Metz	

1779	 Cardinal	Colonna	 4	 Couvent	des	Récollets	de	Metz	

	

4. La	 circulation	des	 reliques	des	martyrs	 des	 catacombes	de	Rome	à	destination	de	

Rouen	

Date	 Donateur	 Nbre	 Destination	

1607	 Jean	de	Saint-François,	Feuillant	 3	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1610	 Richard	d’Argue,	franciscain	 49	 Couvent	des	Cordeliers	de	Rouen	

1617	 Jean	de	Saint-François,	Feuillant	 2	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1647	 Philippe	Meunier,	jésuite	 15	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1650	 Mathieu	de	la	Rue,	religieux		 11	 Prieuré	 du	 Mont-aux-Malades	 de	
Rouen	

1651	 Anne	de	Jésus	 2	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1651	 Dumoncel	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1651	 Patriarche	de	Constantinople	 1	 Saint-Amand	de	Rouen	

1655	 Luc	Fermanel	 2	 Couvent	des	Carmélites	Rouen	

1657	 Inconnu	 2	 Couvent	des	Minimes	de	Rouen	

1658	 Inconnu	 2	 Couvent	des	Capucins	de	Rouen	

1658	 Lamotte-Lambert	 1	 Saint-Vivien	de	Rouen	

1658	 Luc	Fermanel	 1	 Abbaye	Saint-Amand	de	Rouen	

1658	 François	Pallu	 2	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1663		 Inonnu	 2	 Saint-Vivien	de	Rouen	

1663	 Inconnu	 2	 Sainte-Croix-Saint-Ouen	de	Rouen	

1663	 Mgr	Picolomini	 1	 Saint-Patrice	de	Rouen	

1666	 Charles	Lodi	 2	 Abbaye	Saint-Amand	de	Rouen	

1668	 Inconnu	 1	 Couvent	des	Clarisses	anglaises	

1670	 Ursulines	de	Rouen	 2	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1670	 Ursulines	de	Rouen	 2	 Saint-Nicaise	de	Rouen	

1670	 Charles	Picelon	 7	 Saint-Vivien	de	Rouen	

1671	 Philippe	de	Boran	de	Castilly	 7	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1671	 Charles	Magnard	de	Bernière	 6	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1671	 Charles	Certé	 5	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1671	 François	Ballin	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1671	 Inconnu	 6	 Couvent	des	Cordeliers	de	Rouen	

1672	 Lucrezia	et	Carlo	Barberini	 3	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1672	 Philippe	de	Saint-Joseph,	Carme	 3	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1672	 Philippe	de	Saint-Joseph,	Carme	 3	 Couvent	des	Carmes	de	Rouen	

1672	 Archevêque	de	Sens	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1675	 François	Puigat,	Cordelier	 1	 Couvent	 des	 Religieuses	 de	
l’adoration	perpétuelle	de	Rouen	

1676	 Prieure	du	couvent	 8	 Couvent	des	Filles-Dieu	de	Rouen	

1679	 Maria	Jozzi	 12	 Couvent	 des	 Visitandines	 de	 Rouen	
(2)	

1679	 Elisabeth	Cavelier	 1	 Saint-Michel	de	Rouen	
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1680	 Carmélites	de	la	Rue	Saint-Jacques	 7	 Couvent	des	Carmélites	

1680	 Nicolas	Lasue	 1	 Saint-Vivien	de	Rouen	

1682	 Charles	Solari	 3	 Saint-Vivien	de	Rouen	

1683	 Victorin	de	Nimphe,	carme	 10	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1683	 Pierre	de	Saint-Jacques	 4	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1683	 Jacques	Sagienti,	capucin	 6	 Saint-Vivien	de	Rouen	

1683	 Valérian	Semple,	Augustin	 4	 Saint-Vivien	de	Rouen	

1684	 Inconnu	 3	 Saint-Nicaise	de	Rouen	

1686	 Fr.	Gérothée,	capucin	 6	 Chapelle	du	Cimetière	Saint-Maur	de	
Rouen	

1687	 François	de	Colomb	 3	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1690	 François	de	Hotteville	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1690	 François-Marie	Roano,	capucin	 6	 Couvent	 des	 Nouvelles-Catholiques	
de	Rouen	

1690	 Guillaume	Lafarge	 6	 Couvent	 des	 Nouvelles-Catholiques	
de	Rouen	

1691	 Michel	Antoine	Baudrand	 1	 Abbaye	Saint-Amand	de	Rouen	

1696	 F.	Jacobo	Pasisien	 1	 Saint-Vivien	de	Rouen	

1697	 Inconnu	 1	 Abbaye	Saint-Amand	de	Rouen	

1697	 Nicolas	de	Sainte-Barbe,	augustin	 1	 Couvent	 des	 Augustins	 déchaux	 de	
Rouen	

1701	 Louse	de	Nola,	Prieure	du	Val	de	Grâce	 1	 Abbaye	Saint-Amand	de	Rouen	

1701	 Dominique	du	Tremblay	 1	 Abbaye	Saint-Amand	de	Rouen	

1702	 Michel	Angelo,	capucin	 1	 Abbaye	Saint-Amand	de	Rouen	

1705	 Léonard	Bisposito,	 1	 Saint-Vivien	de	Rouen	

1705	 Léonard,	de	la	cure	de	Saint-Vivien	 2	 Saint-Vivien	de	Rouen	

1705	 Pierre	Savesne	 2	 Saint-Vivien	de	Rouen	

1706	 Angélique	des	Hautes-Loges,	Annonciade	 5	 Couvent	de	Annonciades	de	Rouen	

1706	 Ignatio	Bachx,	prémontré	 1	 Saint-Vivien	de	Rouen	

1706	 Isaac	Franquesnay,	franciscain	 1	 Saint-Vivien	de	Rouen	

1710	 Pierre	Deschamp,	jésuite	 6	 Abbaye	Saint-Amand	de	Rouen	

1713	 Jean	Danton,	antonin	 1	 Abbaye	Saint-Amand	de	Rouen	

1713	 Annibal	Albano	 1	 Abbaye	Saint-Amand	de	Rouen	

1713	 Pierre	Deschamp,	jésuite	 3	 Abbaye	Saint-Amand	de	Rouen	

1717	 Sœur	Thérèse	de	Jésus,	carmélite	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen	

1727	 Fr.	 Thomas,	 de	 l’Institut	 des	 Écoles	
chrétiennes	

4	 Saint-Sever	de	Rouen	

1738	 François	Fitz-James	 1	 Saint-Maclou	de	Rouen	

1738	 Claude	de	Saint-Simon	 2	 Abbaye	Saint-Amand	de	Rouen	

1750	 Inconnu	 1	 Saint-Vincent	de	Rouen	

1755	 Jacques	Piatti,	carme	déchaux	 4	 Prieuré	de	Bonne-Nouvelle	de	Rouen	

1757	 Cardinal	Merani	 10	 Séminaire	de	Joyeuse	de	Rouen	

1761	 Inconnu	 4	 Chapelle	de	l’Hôtel-Dieu	de	Rouen	

1848	 Joseph	Castellani,	préfet	sacriste	 1	 Saint-Sever	de	Rouen	
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5. La	 circulation	des	 reliques	des	martyrs	 des	 catacombes	de	Rome	à	destination	de	

Toulouse	

Date	 Donateur	 Nbre	 Destination	

1581	 Inconnu	 2	 Couvent	des	Capucins	de	Toulouse	

1610	 Cardinal	de	Bonzi	 1	 Saint-Sernin	de	Toulouse	

1666	 Frère	Augustin	Simplicien	de	Saint-Martin	 3	 Couvent	des	Augustins	de	Toulouse	

1675	 Mgr	Grimaldi	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Toulouse	

1682	 Inconnu	 1	 Couvent	des	Carmélites	de	Toulouse	

1683	 Fr.	Dujonca,	Augustin	 1	 Couvent	des	Augustin	de	toulouse	

1685	 Jean	Saguens,	Minimes	 	 Couvent	 des	 Augustines	 de	 Saint-
Pantaléon	de	Toulouse	

1688	 Jeanne	de	Contal,	tiers	ordre	franciscain	 1	 Couvent	des	Augustins	de	Toulouse	

1707	 Valat	de	Saint-Romain	 1	 Couvent	de	la	Visitation	de	Toulouse	

1710	 Angel	de	Cambolas,	carme	 1	 Couvent	des	Carmes	de	Toulouse	

1749	 Cardinal	de	la	Roche-Aymond	 2	 Eglise	de	la	Dalbade	de	Toulouse	

1751	 Inconnu	 2	 Couvent	des	Carmélites	de	Toulouse	

1752	 Inconnu	 8	 Couvent	des	Carmélites	de	Toulouse	

1761	 Inconnu	 2	 Couvent	des	Carmélites	de	Toulouse	

1762	 P.	Séraphin,	Carme	déchaux	 1	 Chapelle	de	la	Confrérie	des	Pénitents	
Gris	de	Toulouse	

1768	 Inconnu	 4	 Couvent	des	Carmélites	de	Toulouse	

1786	 Inconnu	 3	 Couvent	des	Carmélites	de	Toulouse	

1792	 Inconnu	 12	 Couvent	des	Carmélites	de	Toulouse	
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III. La	réception	des	corps	saints	:	authentification	et	recognition	

	

1. Certificat	d’une	relique	de	saint	Grégoire	donnée	par	le	duc	de	Chaulnes	à	l’Abbaye	

Saint-Pierre-les-Nonnains	de	Lyon,	1666,	A.	D.	R.,	27H30	

	

Un	des	principaux	documents	pour	authentifier	les	reliques	est	le	procès-verbal	ou	certificat	de	

prélèvement.	Ce	type	de	documentation	ne	concerne	pas	les	reliques	des	catacombes	de	Rome	

qui	 ont	 toutes	 un	 authentique.	 Il	 apparait	 dans	 les	 échanges	 mettant	 en	 scène	 des	

prélèvements	et	autres	types	de	fragmentation.	Ces	certificats	sont	généralement	rédigés	par	

l’institution	ecclésiastique	qui	possède	le	corps	saint	échangé.	

	

«	 En	 l’année	 de	 la	 naissance	 de	 Jésus	 Christ	 mille	 six	 cent	 soixante	 et	 huit,	 indiction	 sixième,	 le	
neuvième	jour	du	mois	de	septembre,	et	la	seconde	année	du	Pontificat	du	très	saint	Père	en	notre		
seigneur	clément	par	la	providence	divine	Pape	neuvième,	en	présence	de	moi	notaire	public,	et	des	
témoins	 ci-après	 spécialement	 nommés,	 fut	 personnellement	 établi,	 illustrissime	 abbé	 Benoit	 de	
Rubens,	 fils	de	Cempronius	 (lequel	m’est	bien	 connu),	 assurant	qu’en	 l’année	1666,	 le	22	mars	de	
sainte	mémoire	Alexandre	pape	septième	se	fit	apporter	par	l’illustrissime	et	révérendissime	François-
Marie	de	Phebeo,	protonotaire	du	Saint-Siège	Apostolique,	un	vase	de	cristal	de	roche,	dans	lequel	
étaient	enfermées	 les	 reliques	de	 saint	Grégoire	 thaumaturge,	 e	qui	 était	 conservé	précieusement	
dans	 le	 trésor	de	 l’église	du	Vatican,	duquel	vase,	 le	dit	 Saint	Père	ayant	 tiré	un	des	quatre	os	qui	
étaient	enfermés,	il	en	coupa	une	petite	partie,	l’enveloppa	dans	une	feuille	de	papier	et	la	scella	en	
cire	 d’Espagne	 du	 sceau	 des	 armes	 de	 sa	 maison	 et	 de	 sa	 propre	 main	 écrivit	 dessus,	 ces	 mots	
précisément	:	«	de	Saint	Pierre	dans	le	vatican	22	mars	1666	»,	et	garda	pour	soi	ladite	partie,	assurant	
aussi	qu’elle	est	restée	depuis		ce	temps-là,	et	est	encore	aujourd’hui	dans	le	Palais	d’Eminentissime	
et	révérendissime	Flavius	Chisi,	Cardinal	de	la	Sainte	Eglise	Romaine,	lequel	voulant	en	disposer	pour	
la	gloire	de	dieux,	 la	mise	en	dépôt	dans	 les	mains	dudit	 illustrissime	abbé,	aux	que	vous	verrez	ci-
après.	 A	 ces	 causes,	 en	 présence	 des	 témoins	 ci-bas	 nommés,	 il	 a	 produit	 ladite	 sainte	 relique,	
enveloppée	 dans	 une	 feuille	 de	 papier	 et	 scellée	 en	 cire	 d’Espagne	 du	 sceau	 de	 Sainte	Mémoire	
Alexandre	VII	ce	que	moi	notaire	ai	reconnu	pour	tel	et	même	observé	ces	paroles	écrites	sur	ladite	
feuille.	[…]	
Ledit	 abbé	 ayant	 ouvert	 ladite	 feuille,	 y	 trouva	 dedans	 cette	 partie	 de	 l’os	 de	 Saint	 Grégoire	
Thaumaturge,	 laquelle	 incontinent	et	 en	présence	des	mêmes	 témoins,	 il	 posa	et	 enferma	dans	 le	
reliquaire	dont	voici	la	forme,	à	savoir	:	son	piédestal	est	assez	bas,	et	d’argent,	surmonté	d’une	base	
de	 pierre	 précieuse,	 garnie	 de	 festons	 et	 dorée,	 sur	 laquelle	 on	 voit	 deux	 anges	 d’argent	 qui	
s’embraqssent	 et	 soutiennent	 un	 vase	 de	 cristal	 de	 roche,	 orné	 de	 fleurs	 d’argent	 émaillées	 et	
couronné	d’un	bouquet	de	fleur	d’argent	aussi	émaillées.	C’est	dans	ce	cristal	où	fut	mise	ladite	sainte	
relique,	et	conservée	avec	bien	du	respect.	»	

	

2. Recognition	de	reliques.	Couvent	des	Carmes	déchaux	de	Metz,	1664,	A.	D.	Mo.,	H	

2869	

Depuis	 les	 décrets	 du	 Concile	 de	 Trente,	 l’institution	 qui	 reçoit	 des	 reliques	 doit	 les	 faire	

authentifier	et	valider	par	l’ordinaire	du	lieu.	La	plupart	du	temps,	il	s’agit	d’un	vicaire-général	
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du	diocèse.	Ce	dernier	vérifie	que	les	corps	saints	n’ont	pas	été	profanés	durant	le	transport	et	

les	échanges.	Il	constate	également	la	conformité	entre	la	documentation	et	les	reliques.	Enfin,	

il	autorise	ou	non	 le	culte	public	dans	 les	églises	et	chapelles	du	diocèse.	Dans	cet	exemple	

messin,	 le	 vicaire-général	 produit	 un	 inventaire	 détaillé	 avec	 des	 précisions	 d’ordre	

anatomiques	des	ossements	reçus	par	le	couvent	des	Carmes	déchaussés.	

	

«	Ce	jourd’huy	onzième	décembre.	Nous	Guillaume	de	la	Brunetière,	prêtre	docteur	en	théologie	de	
la	faculté	de	Paris,	chanoine	et	archidiacre	en	l’église	métropolitaine	de	cette	ville	et	grand	vicaire	de	
Monseigneur	l’illustrissime	et	révérendissime	archevêque	de	äros	nous	estant	à	la	prière	du	révérend	
Père	César	du	Saint-Sacrement	prieur	des	Carmes	déchaussez	 […]	nous	a	présenté	une	caisse	dans	
laquelle	nous	avait	dit	être	contenues	plusieurs	reliques	de	saints.	Nous	a	été	présenté	un	petit	coffre	
de	maroquin	rouge	haché	d’or	dans	lequel	étaient	deux	petites	boites	de	sapin,	avec	leur	attestation	
et	un	scellé	des	sceaux	de	Monseigneur	Ambroise	Landucce	évêque	de	Porphyre	le	sacristain	du	Saint	
Palais.	Et	ayant	rompu	lesdits	sceaux	et	ouvert	le	corps	en	la	boite	susdite.	Nous	les	avons	visitée	et	
présence	de	messire	Jacques	Lébendre,	prêtre	et	docteur	en	théologie	de	la	faculté	de	Paris	conseiller	
aumônier	du	roi,	et	chanoine	de	l’église	de	Paris,	et	de	sieur	Deboungar	….	Dans	lesquelles	nous	avons	
conformément	à	l’authentique	trouvé.	
	
Primo	les	deux	os	de	la	cuisse	nommé	fémur	et	un	autre	de	la	clavicule	de	saint	Hypolitte	martyr.	
Secundo	 le	péroné	de	 la	 jambe,	une	vertèbre,	une	cote	et	un	os	de	 la	main	nommé	métacarpe	de	
sainte	Euphémie	vierge	et	martyr.	
Teritio	l’os	nommé	cubitus	du	bras,	une	côte,	une	dent	et	une	portion	de	côte	de	saint	Antonin	martyr.	
Quarto	l’os	nommé	radius,	une	rotule	de	Genoux,	et	la	tête	d’un	os	de	la	cuisse	de	saint	Vital	martyr.	
Quinto,	l’os	du	talon	et	un	autre	os	de	sainte	Dorothée	martyre.	
Sexto	une	côte,	une	clavicule	et	une	vertèbre	de	saint	Fulgence	martyr.	
Septimo	un	os	du	genou	de	saint	Cyriaque	martyr.	
Octavo	l’os	du	radius	du	bras	et	une	côte	de	saint	Crescent	martyr.	
Nono	une	clavicule	et	un	morceau	nommé	coccyx	de	sainte	Bibiane	martyre.	
Decimo	une	claviculle	et	une	vertèbre	de	sainte	Benoite	vierge	et	martyre.	
Undecimo	une	côte	de	saint	Eusèbe	Martyr.	
Duodecimo	une	vertèbre	et	un	autre	petit	os	de	saint	Léonide	martyr.	
Decimotertio,	une	demie	côte	et	un	autre	os	considérable	du	métacarpe	de	saint	Vincent	martyr.	
Decimoquarto,	un	os	du	pied	de	saint	Crescentin	martyr.	
Decimoquito	un	os	du	métacarpe	de	saint	Généreux	martyr.	
Decimosexto,	un	os	du	métacarpe	de	saint	Aphrodise	martyr.	
	
Toutes	 lesquelles	reliques	ont	été	remise	dans	 ledit	coffre	et	 lesdictes	boites	d’où	elles	avaient	été	
tirées	et	la	clé	dudit	coffre	mise	entre	les	mains	du	révérend	père	prieur.	
Fait	au	susdit	couvent	le	onzième	décembre	mil	six	cent	soixante-quatre.	»	

	

3. Vérification	des	reliques	de	saint	Léon	par	le	chirurgien	De	Manteville,	Abbaye	Saint-

Amand	de	Rouen,	1714,	A.	D.	S.	M.,	55H20	

A	partir	du	XVIIe	siècle,	 il	arrive	que	les	vicaires	généraux	qui	dirigent	la	recognition	fassent	

appel	à	un	chirurgien	qui	doit	mener	à	bien	la	description	et	la	vérification	des	ossements.	Il	
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s’agit	 surtout	 d’éviter	 les	 incohérences	 anatomiques	 et	 de	 certifier	 que	 ce	 ne	 sont	 pas	 des	

restes	animaux	mais	bien	humains.	

	

«		Je	soussigné	maître	chirurgien	et	cette	ville	de	Rouen,	ordinaire	pour	le	roi	en	son	parlement	et	en	
sa	cour	des	coptes	de	Normandie,	attes	que	ce	jourd’huy	vingtième	d’août	mil	sept	cent	quatorze,	sur	
les	 trois	 heures	 après-midi,	 j’ai	 vu,	 visité	 et	 examiné	 dans	 le	 parloir	 de	 haute	 et	 puissante	 dame	
Elisabeth	 de	 Barentin,	 abbesse	 de	 l’Abbaye	 royale	 de	 Saint-Amand,	 tant	 à	 sa	 réquisition	 et	 en	 sa	
présence,	qu’en	celle	d’une	partie	de	la	communauté	religieuse	de	Monsieur	de	la	Roque	grand	Vicaire	
de	Monseigneur	illustrissime	et	révérendissime,	archevêque	de	Rouen,	primat	de	Normandie,	assisté	
de	maître	Alais,	docteur	de	Sorbonne,	secrétaire	de	mon	dit	seigneur	archevêque	de	messieurs	qu’en	
suite	:	chapelain	de	ladite	abbaye	:	le	crâne	de	Saint-Bégnine,	conformément	au	certificat	de	Rome,	
contenu	dans	une	boite	de	carte,	d’un	pied	en	carré	et	de	dix	poulies	de	haut	qui	m’a	paru	naturel,	
véritable,	et	non	falsifié,	étant	même	entier	à	la	réserve	d’un	des	os	de	la	mâchoire	supérieure,	appelé	
Vomer,	qui	est	celui	qui	sépare	les	narines.	Comme	aussi	une	partie	d’un	des	os	de	l’avant-bras	(appelé	
Cubitus)	de	saint	Prudence	de	la	longueur	de	quatre	travers	de	droit	;	trois	fragments	de	l’os	du	bras	
(appelé	humérus)	de	saint	Exupérance,	et	une	petite	partie	de	l’os	de	l’avant-bras	(appelé	Cubitus)	de	
Sainte	Vénérande.	Contenus	dans	une	autre	boite	de	Carte	longue	au	moins	de	quinze	poulies	et	large	
de	quatre,	j’estime	être	naturels	et	non	falsifiés.	J’ai	de	plus	examiné	un	fragment	de	l’os	de	Saint	Léon	
et	ne	peux	dire	de	quelle	partie	il	a	été	séparé,	ce	fragment	étant	trop	petit,	qui	était	contenu	dans	
une	autre	petite	boite	de	carte,	de	trois	poulies	de	long,	et	d’un	poulie	et	demi	de	large	où	était	aussi	
un	petit	papier	dans	lequel	s’est	trouvée	une	partie	ce	qui	enveloppait	la	châsse	de	Saint	Léon,	ce	que	
j’atteste	véritable,	tous	ces	os	ci-dessus	dénommés	étant	tirés	de	corps	humains	en	foi	de	quoi	 j’ai	
signé	et	délivré	ce	présent	ce	jour	et	an	que	dessus,	pour	servir,	et	valoir	ainsi	qu’il	sera	avisé	bien	être.	
De	Manteville.	»	
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Annexe	6	:	Les	translations	et	cérémonies	

	

	

I. Les	récits	manuscrits	de	cérémonies	de	translation	

	

1. Translation	au	couvent	des	Annonciades	de	Lyon,	1628	

	

Marie-Hiéronyme	CHAUSSE,	Histoire	de	l’établissement	et	du	progrès	du	premier	monastère	

des	 religieuses	 Annonciades	 célestes	 de	 la	 ville	 de	 Lyon,	 fondé	 par	 Madame	 Gabrielle	 de	

Gadagne,	comtesse	de	Chevrière	{…}.	Divisé	en	deux	parties	et	composé	par	la	R.	M.	Marie-

Hiéronyme	Chausse,	à	Lyon,	chez	la	Veuve	de	Cl.	Chavance	et	M.	Chavance	fils,	ruë	Merciere,	

1699,	in-4°,	p.	28,	1628.	

	

«	Une	maison	qui	était	si	agréable	à	Dieu	ne	pouvait	pas	manquer	de	s’attirer	quelque	grâce.	Celle	
qu’elle	reçut	l’année	suivant	est	assez	considérable	pour	avoir	place	en	cet	endroit	de	notre	histoire.	
Feu	Monseigneur	de	Marquemont	avait	envoyé	de	Rome	des	reliques	de	corps	Saints,	que	l’on	avait	
mises	dans	le	trésor	de	l’Eglise	de	Saint-Jean.	Madame	la	Comtesse	qui	avait	si	grande	vénération	pour	
les	reliques,	et	toujours	beaucoup	d’amour	pour	ses	chères	Annonciades,	ayant	appris	que	ce	dépôt	
était	en	la	disposition	du	Chapitre	de	Messieurs	les	Chanoines	et	Comtes	de	Lyon,	fit	demander	à	cet	
illustre	Chapitre	le	Corps	de	Saint	Anastase,	Pape	et	Martyr.	Sur	la	requête	et	demande	de	Madame,	
ces	 Messieurs	 convoquèrent	 leur	 Chapitre	 en	 la	 forme	 accoutumée	 pour	 délibérer	 là-dessus.	
Monsieurs	 de	 Crémaux,	 doyen,	 et	messieurs	 de	 Charmazel,	 et	 de	Mechatin	 la	 Faye	Grand	Vicaire,	
exposèrent	à	cette	assemblée	la	demande	de	Madame	la	Comtesse,	et	tous	opinèrent	à	lui	donner	au	
moins	une	partie	 considérable	des	 reliques	de	 cet	 illustre	pape	et	martyr,	pour	être	mises	dans	 le	
Monastère	des	Annonciades,	qui	avait	été	fondé	à	Lyon	par	cet	illustre	Dame.	Ils	crurent	tous	qu’on	ne	
pouvait	refuser	cela	à	sa	piété,	et	consentirent	de	les	lui	donner,	à	condition	que	les	Religieuses	à	qui	
elles	 seraient	 remises,	 seraient	 obligées	 à	 perpétuité	 de	 prier	 Dieu	 pour	 eux.	 Après	 quoi	 lesdites	
reliques	et	permissions	requises	ayant	été	confiées	à	Monsieur	de	Crémaux	doyen	et	Comte	de	Lyon,	
pour	être	remises	à	Madame	la	Comtesse,	suivant	ce	qui	avait	été	ordonné	;	elle	fit	faire	un	fort	beau	
reliquaire	d’argent	pour	les	y	mettre.	Il	était	en	forme	d’église,	quinze	piliers	d’argent	en	soutenaient	
la	voute	sur	laquelle	il	y	avait	un	crucifix	de	même	métal,	et	l’entre-deux	des	piliers	était	fermé	avec	
des	cristaux	de	Venise.	
Les	 choses	 ayant	 été	 ainsi	 disposes,	Madame	 notre	 Fondatrice	 alla	 le	 17	 du	mois	 d’Août	 1628	 se	
présenter	à	Monsieur	le	doyen	avec	le	reliquaire	pour	y	faire	mettre	les	reliques.	Monsieur	le	doyen	
se	chargea	de	ce	soin	et	du	reliquaire,	après	quoi	l’ayant	fait	porter	au	monastère,	il	eut	la	bonté	de	
l’accompagner	 lui-même,	 suivi	 de	Messieurs	 les	 Comtes	 de	 Charmazel	 et	Mechatin	 la	 Faye	 Grand	
Vicaire.	Ils	le	reposèrent	premièrement	à	l’église,	d’où	après	quelques	prières,	ils	le	portèrent	à	la	porte	
du	Monastère,	où	la	R.	Mère	Jeanne	Baptiste	Angèle	Prieure,	et	les	Mères	discrètes	reçurent	ce	saint	
dépôt,	et	remercièrent	très	humblement	ces	messieurs	d’une	si	insigne	faveur,	les	assurant	qu’elles	
ne	manqueraient	pas	de	s’acquitter	de	l’obligation	qu’elles	avaient	de	prier	Dieu	pour	eux,	comme	il	
était	 porté	 par	 l’acte	 qui	 en	 avait	 été	 passé.	 Après	 quoi	 la	 communauté	 vint	 en	 procession	 à	 la	
rencontre	des	Mères	avec	des	cierges	blancs	éclairés	en	leurs	mains,	et	entonnant	le	TE	DEUM	que	
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l’on	chanta	avec	une	joie	qui	ne	peut	s’exprimer	;	on	se	rendit	au	chœur	où	ces	saintes	reliques	furent	
portées	et	mises	au	lieu	que	l’on	avait	préparé	pour	cela.	»	 	

	

2. Translation	d’une	parcelle	du	chef	de	saint	Irénée	de	Saint-Jean	à	Saint-Irénée,	1638,	

A.	D.	R.,	16G16	

	

«	Le	monastère	et	prieuré	de	St	Irénée,	qui	est	bord	la	porte	de	la	ville	du	côté	de	St	Just	ayant	été	
entièrement	ruiné	par	les	hérétiques,	lors	des	années	des	troubles	pour	la	religion,	a	eu	ce	bonheur	de	
tomber	dans	la	main	de	noble	messire	Claude	Grolier,	prieur	commendataire	d’icelluy,	lequel	a	pris	
honneur,	par	sa	singulière	piété,	à	restaurer	les	ruines	arrivées	par	les	guerres,	les	églises	purgées	et	
nettoyées	les	grottes	souterraines	et	saintes	catacombes,	où	les	corps	précieux	des	martyrs	reposent,	
poussé	d’une	plus	grande	religion,	nous	aurait	supplié	quelque	partie	de	ce	vénérable	chef,	à	cette	fin	
que	son	église	ne	fut	pas	destitué	des	reliques	de	son	puissant	patron,	et	que	la	dévotion	du	peuple	y	
fut	recouverte.	Et	nous,	imitant	le	zèle	charitable	de	nos	prédécesseurs	qui	en	toute	occasion	ont	tâché	
d’établir,	conforter	et	amplifier	le	culte	de	Dieu	et	la	vénération	des	saints	tant	de	notre	église	que	des	
autres	de	la	ville	et	diocèse.	Honorant	de	tout	notre	cœur	ses	anciens	monuments	et	la	ferveur	de	nos	
premiers	pasteurs	et	martyrs,	désirant	en	outre	favoriser	 les	saintes	 institutions	et	St	 Irénée,	avons	
délibéré	 en	 notre	 chapitre	 général	 d’après	 la	 fête	 de	 St	 Hilaire	 de	 janvier	 dernier,	 de	 donner	
libéralement	à	la	dite	St	Irénée	certaine	portion	de	son	chef	qui	nous	était	resté	lorsqu’il	fut	déchâssé	
et	placé	dans	 le	reliquaire,	de	 la	principale	part	qui	y	est	en	surface.	Par	 laquelle	ordonnance	nous	
avons	aujourd’hui	permis	effectivement	par	celui	qui	a	la	garde	de	notre	trésor	en	notre	église,	prendre	
ne	la	présence	de	Messire	Jean	Carles	sacristain,	Jean	de	la	Grange,	custode,	Jean	Guiton,	Chamarier	
et	Sébastien	Pignol,	coutre,	tous	chanoines	réguliers,	des	ossements	que	nous	attestons	en	foi	de	ce	
que	nous	sommes,	être	une	part	et	portion	de	ce	vénérable	chef	de	ce	grand	docteur	de	l’église	et	
notre	second	archevêque	un	des	apôtres	de	la	France.	»	

	

3. Translation	de	reliques	des	martyrs	des	catacombes	de	Rome	à	la	commanderie	des	

Antonins	de	Lyon,	avec	l’aide	de	la	confrérie	de	Confalon,	1650,	A.	D.	R.,	50H15	

	

«	Et	pour	avoir	plus	de	pompe	et	de	vénération,	le	dit	R.	P.	Grailliat	se	transportât	à	la	chambre	du	
conseiller	Messiaira	pénitent	blanc	de	la	société	de	Confalon	de	la	Vierge	de	cette	ville,	le	pria	d’assister	
à	la	procession	qui	se	devait	faire	avant	la	consécration	de	la	dite	nouvelle	église	à	porter	à	icelle	les	
corps	 saints	 à	 ce	qu’il	 aurait	 accepté	 à	 grand	honneur,	 et	 reconnaissance.	 Et	 le	quatorzième	dudit	
présent	mois,	 ledit	 seigneur	archevêque	ayant	consacré	 ladite	église	sur	 les	cinq	heures	du	soir	du	
même	 jour	 ladite	 compagnie	 portant	 au	 nombre	 d’environ	 trois	 cent	 se	 serait	 transportée	
processionnellement	et	en	habit	au	dit	 lieu	d’assemblée	en	 l’église	de	saint	Nizier	 leur	paroisse	en	
ladicte	commanderie,	et	s’ajouta	à	ladicte	compagnie	les	vénérables	chanoines	du	chapitre	dudit	saint	
Nizier	 à	 l’ancienne	 église	 de	 ladicte	 commanderie	 où	 il	 auraient	 adoré	 ledit	 très	 auguste	 saint	
sacrement	et	les	reliques.	La	procession	disposée	en	bon	ordre,	en	tête	le	crucifix	de	ladicte	confrérie	
tandis	que	chaque	confrère	portant	en	main	un	beau	 flambeau	de	cire	blanche	allumée.	Au	milieu	
d’eux	étaient	les	six	corps	des	saints.	Chaque	corps	saint	porté	par	deux	confrères	et	quatre	autre	aussi	
de	la	Compagnie	tenait	chacun	des	un	des	corps	coins	du	tapis	de	velour	cramoisi	et	un	autre	en	étoffe	
de	soie	qui	étaient	sous	le	coffre	de	chaque	corps	saint.	Et	ensuite	le	chapitre	dudit	saint	Nizier	officiant	
et	 psalmodiant	 et	 chantant	 des	 hymnes.	 Les	 corps	 saints	 ont	 été	 déposé	 sur	 le	 grand	 autel	 de	 la	
nouvelle	église	et	plusieurs	corps	saint	dans	des	chapelles	d’icelle	église.	Scavoir	celui	de	saint	Basille	
en	la	chapelle	de	notre	dame	de	la	paix,	celui	de	saint	Marcel	la	chapelle	de	sainte	Anne,	celui	de	saint	
Benoit	en	 la	chapelle	de	sainte	Marguerite,	celui	de	saint	Désiré	en	 la	chapelle	de	Sainte-Appoline,	
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celui	de	saint	Claude	en	la	chapelle	de	sainte	Agathe,	et	celui	de	saint	Théodore	en	la	chapelle	de	saint	
Joseph.	»		

	

	

II. Reliques	et	indulgences	

	

1. Indulgence	accordée	par	Clément	XI	aux	Carmélites	de	Metz,	1701.	A.	D.	Mo.,	H	4263	

	

Clement,	Pape	XIe	su	nom.	
À	nos	bien	aimées	filles	en	Notre	Seigneur	Jesus	Christ.	La	Prieure	et	Religieuses	de	l’ordre	de	Notre	
Dame	du	Mont	Carmel	de	la	Ville	de	Metz,	Salut	et	benediction	apostolique.	Animez	d’une	religieuse	
sollicitude	et	pieuse	inclination	d’augmenter	la	ferveur	de	lvotre	devotion,	et	de	procurer	le	salut	des	
âmes,	nous	vous	faisons	part	des	sacrez	tresors	de	l’Eglise	en	vous	accordans		toutes	en	general	et	a	
chacune	en	particulier,	comme	aussi	aux	autres	personnes	qui	demeurent	dans	votre	monastere	et	
qui	douze	fois	chaque	année	visiteront	les	sept	autels,	chapelles	ou	oratoires	designez	a	cet	effet	par	
MonSeigneur	l’Evêque,	et	là	prieront	devotement	pendant	quelque	tems	pour	la	paix	entre	les	Princes	
catholiques,	la	disparition	des	heresies,	l’exaltation	et	l’accroissement	de	Notre	Mere	la	Sainte	Eglise.	
Chaque	fois	que	vous	ferez	ce	que	dessus	avec	un	esprit	et	un	coeür	devotement	elevé	à	Dieu	nous	
vous	accordons,	par	la	plenitude	de	l’authorité	apostolique	qui	reside	en	nous,	les	mémes	indulgences,	
remissions	depechez	et	relaxations	de	peines	et	penitences	que	vous	auriez	meritees	et,	et	que	vous	
seroient	accordées,	si	devotement	et	personnellement	vous	visitiez	les	sept	autels	de	la	Basilique	ou	
Eglise	du	Mrince	des	apôtres	St	Pierre	designez	a	cet	effet	dans	la	ville	de	Rome.	Sans	que	rien	puisse	
empêcher	 l’effet	de	 la	grace	que	nous	vous	accordons	par	 les	presentes	pour	 l’espace	de	sept	ans	
seulement.	Nous	voulons	au	surplus	que	si	pour	l’obtention	et	limpetration,	presentation,	admission	
ou	publication	des	presentes	on	donne	ou	reçoit	quoique	ce	puisse	être,	méme	gratuitement	presenté,	
elles	soient	dès	là	censées	nulles	et	de	nulle	valeur.	Donné	à	Rome	a	St	Pierre	sous	l’anneau	du	Pécheur	
le	premier	jour	de	Mars	mil	sept	cent	un,	et	la	premiere	année	de	notre	Pontificat.	Le	tout	par	charité	
et	méme	l’écriture.		
	
Les	Sept	autels	designez	par	Monseigneur	l’Evêque	de	Metz	pour	gagner	lesdites	indulgences.	
	
La	Ste	Vierge	de	l’autel	du	chœur,	
St	Joseph,	
Ste	Therese,	
Ste	Genevieve,	
L’oratoire	ces	reliques,	
St	Elie,	
St	François	de	Sales.	
	
Les	jours	designez	par	Mondit	Seigneur	l’Evêque.	
Le	6	janvier	jour	des	Roys,	
Le	2	fevrier	jour	de	la	Purification	de	la	Ste	Viereg	
Le	1er	dimanche	du	mois	de	Mars,	
Le	25	avril	jour	de	St	Marc	
Le	1er	may	jour	de	St	Jacques	et	St	Philippe,	
Le	29	juin	jour	de	St	Pierre	et	St	Paul,	
Le	25	juillet	jour	de	St	Jacques	et	St	Christophe,	
Le	24	aoust	jour	de	St	Barthelemy,	



	 74	

Le	21	septembre	jour	de	St	Mathieu,	
Le	18	octobre	jour	de	St	Luc,	
Le	30	Novembre	jour	de	St	André,	
Le	8	decembre	jour	de	la	Conception	de	la	Ste	Vierge.	
	
Nous	avons	designé	les	autels	et	les	jours	ci-dessus	marquez	pour	obeir	à	la	bulle	de	Notre	St	Père	le	
Pape	de	la	presente	année	premier	de	son	Pontificat.	A	Metz,	le	vingt	deuxieme	Novembre	mil	sept	
cent	Un.	»	

	

	

2. Couvent	des	Grands	Carmes	de	Toulouse,	Permission	du	vicaire	général	de	Toulouse	

pour	la	célébration	de	la	fête	de	Sainte-Colombe,	1715.	A.	D.	H.	G.,	116H40	

	

«	Père	Angel	de	Cambolas,	exgénéral	de	l'ordre	des	carmes	disant	que	lui	ayant	été	fait	don	dans	la	
ville	de	Rome	(et	par	ordre	exprès	du	Pape	Clément	onze)	par	Monseigneur	l'Archevêque	de	Théodosie	
vice-gérant	de	son	éminence	Monseigneur	 le	 	cardinal	gouverneur	de	Rome	du	corps	vénérable	de	
saint	Colombe	vierge	et	martyre	avec	un	vase	de	son	sang	trouvé	avec	son	nom	propre	et	près	du	
cimetière	de	Cyriaque	lequel	corps	saint	ayant	été	transporté	de	Rome	à	Toulouse	avec	tout	le	soin	et	
vigilance	possible	par	le	dit	révérend	père	de	Cambolas,	aurait	à	sa	prière	après	son	arrivée		été	vérifié	
par	Monseigneur	de	Compaing	alors	vicaire	général	du	vénérable	chapitre	de	l'église	métropolitaine	
Saint-Etienne	de	la	présente	ville	de	Tououse	le	seizième	jour	de	décembre	mil	sept	cent	dix	et	trouvé	
en	 bonne	 et	 dûe	 forme	 sans	 altération	 quelconque	 et	 par	 lui	 l'exposition	 desdites	 reliques	 à	 la	
vénération	des	fidèles	aurait	été	permise	suivant	l'expédition	faite	par	ledit	sieur	de	Compaing	alors	
Grand	Vicaire	par	écrit	et	le	RP	Cambolas	exgénéral	ayant	depuis	le	temps	obtenu	de	sa	sainteté	une	
indulgence	 à	 perpétuité	 en	 date	 du	 18	mars	 1715	 par	 laquelle	 sa	 sainteté	 accorde	 aux	 fidèles	 qui	
visiteront	 lesdites	 reliques	 et	 réciterons	 les	 prières	 portés	 par	 la	 sainte	 bulle	 des	 indulgences	
particulières	spécialement	le	14	de	mai	jour	destiné	pour	la	solennité	de	la	fête	de	sainte	Colombe	et	
quatre	 autres	 jours	 de	 l'année	 qui	 n'étant	 pas	 spécifiés	 dans	 la	 Bulle	 mais	 laissés	 au	 choix	 de	
Monseigneur	 l'Archevêque	 ou	 de	 messieurs	 les	 grands	 vicaires,	 le	 RP	 de	 Cambolas	 vous	 supplie	
monsieur	le	grand	vicaire	qu'il	vous	plaise	déterminer	particulièrement	les	jours	suivants	à	savoir	le	14	
may	comme	il	est	spécifié	dans	la	Bulle,	le	jour	de	Pâques,	la	seconde	fête	de	la	Pentecôte,	le	jour	de	
le	Noël,	le	16e	jour	du	mois	de	mai,	auxquels	4	jours	il	plaise	à	nos	grâces	permettre	l'exposition	du	
très	saint	Sacrement	dans	l'église	des	Pères	Carmes	de	la	ville	de	Toulouse	depuis	les	premières	Vêpres	
jusqu'au	soleil	couché	du	lendemain,	et	ce	faisant	obligerez	le	suppliant	à	continuer	ses	vœux	pour	
notre	confirmation	et	prospérité	à	faire	bien.	»	

	

	

III. Les	processions	

	

1. Le	parcours	des	Rogations	à	Lyon	aux	XVIIe	et	XVIIIe	siècles	

Le	lundi	:	

- Cathédrale	Saint-Jean	pour	l’office	de	tierce	

- Rue	de	la	Bombarde	
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- Rue	Ferrachat	

- Eglise	Saint-Georges	pour	l’office	de	Sexte	

- Porte	Saint-Georges	

- Eglise	Saint-Laurent	

- Collégiale	Saint-Irénée	

- Collégiale	Saint-Just	

- Croix	de	Colle	

- Montée	du	Gourguillon	

	

Le	mardi	:	

- Cathédrale	Saint-Jean	pour	l’office	de	tierce	

- Eglise	Sainte-Croix	

- Eglise	Saint-Paul	pour	l’office	de	Sexte	

- Saint-Laurent	

- Porte	de	Bourneuf	par	les	rives	de	Saône	

- Saint-Martin	de	la	Chana	

- Recluserie	Saint-Epipode	

- Porte	de	Pierre-Scize	

- Eglise	Saint-Pierre-de-Vaise	pour	l’office	de	None	et	la	messe	

- Descente	de	la	Saône	en	bateaux	

- Port	Saint-Jean	

	

Mercredi	:	

- Cathédrale	Saint-Jean	pour	l’office	de	tierce	

- Pont	sur	la	Saône	

- Eglise	Notre-Dame-de-la-Platière	pour	l’office	de	Sexte	

- Saint-Irénée	sur	les	bords	du	Rhône	

- Abbaye	Saint-Pierre	

- Collégiale	Saint-Nizier	pour	l’office	de	none	et	la	messe	

- Rue	Mercière	

- Port	de	Chalamot	

- Port	de	Saint-Jean	
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2. Le	comparatif	des	processions	de	1662	et	1762	à	Toulouse	

En	Gris	sont	surlignés	les	changements	entre	ces	deux	processions.	

Procession	de	1662
18
	 Procession	de	1762

19
	

Place	 Reliques	 Porteurs	 Place	 Reliques	 Porteurs	

1	 Chef	de	Saint-Sernin	 Minimes	 et	 confrérie	
des	savetiers	

1	 Chef	de	Saint-Sernin	 Minimes	 et	
confréries	 des	
Savetiers	

2	 Reliques	 des	 Saints-
Innocents	

Confrérie	 des	
Recouvreurs	

2	 Reliques	 des	 Saints-
Innocents		

Confrérie	 des	
Recouvreurs	 et	
Pageleurs	

3	 Image	 de	 Notre-
Dame	

Confrérie	 des	
Revendeurs	 et	
Rabilleurs	

3	 Image	de	Notre-Dame	 Confrérie	 des	
Rabilleurs	

4	 Pierre	 de	 Saint-
Etienne	

Confrérie	des	 Fourriers	
et	tonneliers	

4	 Pierre	de	Saint-Etienne	 Confrérie	 des	
Fourriers,	
tonneliers	 et	
paveurs	

5	 Chef	de	Saint-Honest	 Confrérie	 des	
Tourneurs		

5	 Tête	de	Saint-Honest	 Confrérie	 des	
Tourneurs	 et	
Cordiers	

6	 Chef	de	Saint-Papoul	 Confrérie	des	Charrons	 6	 Tête	de	Saint-Papoul	 Confrérie	 des	
Charrons	 et	
Bambocheurs	

7	 Corps	de	Saint-Papoul	 Confrérie	 des	
Bourreliers,	 Bastiers	 et	
Cartiers	

7	 Corps	de	Saint-Papoul	 Confrérie	 des	
Bourreliers,	
Bastiers	 et	
Cartiers	 et	
Bridiers	

8	 Têtes	de	Saint-Ascicle	
et	Sainte-Victoire	

Confrérie	 des	
Chevrotiers	 et	
Bouchers	

8	 Tête	de	Saint-Ascicle		 Confrérie	 des	
Chevrotiers,	
Bouchers	 et	
égorgeurs	 de	
Cochons	

9	 Corps	 de	 Saint-Ascile	
et	Sainte-Victoire	

Confrérie	 des	
tisserands	 de	 lin	 et	
filatières	

9	 Tête	de	Sainte-Victoire	 Confrérie	 des	
Ferblanquiers	
et	répétiers	

10	 Tête	 de	 Sainte-
Susanne	

Confrérie	 des	
charpentiers	

10	 Corps	 de	 Saint-Ascicle	
et	Sainte-Victoire	

Confrérie	 des	
tisserands	 de	
lin,	 filatiers	 et	
pourvoyeurs	

11	 Corps	 de	 Sainte-
Suanne	

Confrérie	des	Maçons	 11	 Tête	 de	 Sainte-
Suzanne	

Confrérie	 des	
Charpentiers	

12	 Tête	de	Saint-Sylve	 Confrérie	 des	
Flessadiers	

12	 Corps	 de	 Sainte-
Suzanne	

Confrérie	 des	
Maçons	 et	
tailleurs	 de	
pierre	

																																																								
18
	L’année	centenaire	depuis	la	délivrance	de	la	ville,	avec	le	Rang	de	Mestiers,	et	le	nom	des	Sainctes	Reliques	

que	chacun	d’iceux	doit	porter	en	assistant	à	la	Procession,	dréssé	suivant	le	Reglement	fait	par	Messieurs	les	
Capitouls	la	présente	année	mil	six	cens	soixante	deux,	À	Tolose,	Fr.	Boude,	1662.	
19
	A.	Ssin,	sac	n°14,	Verbal	du	renouvellement	du	vœu	en	1762.	
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13	 Corps	de	Saint-Sylve	 Confrérie	 des	
Tisserands	de	laine	

13	 Tête	de	Saint-Sylve	 Confrérie	 des	
faiseurs	de	bas	
et	flessadiers	

14	 Tête	 de	 Saint-
Maurice	

Confrérie	 des	
épingliers,	 aiguilliers,	
boursiers	et	colletiers	

14	 Corps	de	Saint-Sylve	 Confrérie	 des	
assesseurs	 et	
épingliers	

15	 Tête	de	Saint-Gilbert	 Confréries	 des	
Hôteliers	

15	 Tête	de	Saint-Maurice	 Confrérie	 des	
aiguilliers,	
boursiers	 et	
colletiers	

16	 Corps	de	Saint-Gilbert	 Confrérie	des	Selliers	 16	 Tête	de	Saint-Gilbert	 Confrérie	 des	
hôteliers	 et	
aubergistes	
privilégiés	

17	 Têtes	 des	 saints	
Claude,	 NIcostrat	 et	
Simplice	

Confrérie	 des	
Cordonniers	

17	 Corps	de	Saint-Gilbert	 Confrérie	 des	
Pelliers	 et	
faiseurs	 des	
petits	souliers	

18	 Les	 corps	 des	 saints	
Claude,	 Nicostrat	 et	
Simplice	

Confrérie	 des	
bonnetiers	

18	 Têtes	 des	 Saints	
Claude	 Nicostrat,	
Simplice	et	Castor	

Confrérie	 de	
Cordonniers,	
fondeurs	 et	
affineurs.	

19	 Têtes	 des	 saints	
Symphorien	et	Castor	

Confrérie	 des	
épéronniers,	 fondeurs	
et	affineurs	

19	 Corps	 des	 Saints	
Claude,	 Nicostrat	 et	
Simplice	

Confrérie	 des	
Perruquiers,	
babiers,	
baigneurs	 et	
étuvistes	

20	 Corps	 des	 saints	
Symphorien	et	Castor	

Confrérie	 des	
chapeliers	

20	 Corps	 des	 Saints	
Symphorien	et	Castor	

Confrérie	 des	
Chapeliers	 et	
ouvriers	 en	
soie	

21	 Têtes	 des	 saints	
Cyrice	et	Julitte	

Confrérie	 des	 épassier	
et	Fourbisseurs	

21	 Têtes	des	saints	Cyrice	
et	Julitte	

Confrérie	 des	
fourbisseurs	 et	
chaussetiers	

22	 Corps	 des	 saints	
Cyrice	et	Julitte	

Confrérie	 des	 gainiers,	
couteliers	 et	
taillandiers	

22	 Corps	des	saints	Cyrice	
et	Julitte	

Confréie	 des	
Queniers,	
Couteliers	 et	
Taillandiers	

23	 Tête	de	Saint-Gilles	 Confrérie	 des	
Maréchaux	 et	
Forgerons	

23	 Tête	de	Saint-Gilles	 Confrérie	 des	
Maréchaux	 et	
Forgerons	

24	 Corps	de	Saint-Gilles	 Confrérie	 des	 Coffriers	
&	Chauderoniers	

24	 Corps	de	Saint-Gilles	 Confrérie	 des	
Coffriers,	
chauderoniers,	
éperoniers	 et	
menuisiers	 du	
port

20
	

25	 Tête	de	Saint-George	 Confrérie	des	pâtissiers	 25	 Tête	de	Saint-George	 Pères	Tiercères	
et	 confrérie	
des	 pâtissiers	
et	rotisseurs	

26	 Corps	 de	 Saint-
George	

Confrérie	 des	 potiers	
d’étain	 et	 tailleurs	 de	
pierre	

26	 Corps	de	Saint-George	 Confrérie	 des	
potiers	d’étain,	

																																																								
20
	Les	reliques	de	Saint-Christophe,	portées	par	les	Menuisiers	du	Port,	ont	disparu	du	cortège	en	1762.	
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potiers	de	terre	
et	platiers	

27	 Reliques	 de	 Saint-
Christophe	

Confrérie	 des	
menuisiers	du	port	

27	 Tête	 de	 Saint-
Raymond	

Confrérie	 des	
Boulangers	

28	 Tête	 de	 Saint-
Raymond	

Confrérie	 des	
boulangers	

28	 Corps	 de	 Saint-
Raymond	

Confrérie	 des	
Corroyeurs,	
tanneurs	 et	
blanchisseurs

21
	

29	 Corps	 de	 Saint-
Raymond	

Confrérie	 des	
menuisiers	de	la	ville	

29	 Corps	 de	 Saint-
Raymond	

Confrérie	 des	
menuisiers	 de	
la	ville	

30	 Tête	 de	 Saint-
Edmond	

Confrérie	 des	
blanchiers	et	vitriers	

30	 Reliques	 de	 Saints-
Pierre-et-Paul	

Confrérie	 des	
tailleurs	

31	 Corps	 de	 Saint-
Edmond	

Confrérie	 des	
Conroyeurs	 et	
Tanneurs	

31	 Tête	de	Saint-Exupère	 Capucins	 et	
confrérie	 des	
tondeurs,	
faiseurs	 de	
cordes	 de	
violons,	
fargeurs	 en	
laine,	cardeurs.	

32	 Reliques	 de	 Saints-
Pierre-et-Paul	

Confrérie	des	Tailleurs	 32	 Corps	 de	 Saint-
Exupère	

Capucins	 et	
confrérie	 des	
Bateurs	 d’or,	
doreurs	 et	
sculpteurs	

33	 Tête	de	Saint-Exupère	 Capucins	 et	 confrérie	
des	Tondeurs	

33	 Tête	de	Saint-Hilaire	 Cordeliers	 de	
St-Antoine	 et	
confrérie	 des	
Cordonniers	

34	 Corps	 de	 Saint-
Exupère	

Capucins	 et	 confrérie	
des	Pourpointiers	

34	 Corps	de	Saint-Hilaire	 Cordeliers	 de	
St-Antoine	 et	
confrérie	 des	
horlogers	 et	
chandeliers	

35	 Tête	de	Saint-Hilaire	 Cordeliers	 de	 St-
Antoine	 et	 confrérie	
des	Cordonniers	

35	 Tête	de	Saint-Honoré	 Confrérie	 des	
tapisseurs	
contrepointiers	
et	rentreurs	de	
tapisseries	

36	 Corps	de	Saint-Hilaire	 Cordeliers	 de	 St-
Antoine	 et	 confrérie	
des	Chandeliers	

36	 Corps	de	Saint-Honoré	 Confrérie	 des	
Passementiers,	
teinturiers	 et	
molineurs	 en	
soie	

37	 Tête	de	Saint-Honoré	 Trinitaires	 et	 confrérie	
des	Contrepointeurs	

37	 Têtes	 des	 Saints	
Philippe	 et	 saint	
Jacques	

Augustins	 et	
confrérie	 des	
tailleurs	

38	 Corps	 de	 Saint-
Honoré	

Trinitaires	 et	 confrérie	
des	Passementiers	

38	 Corps	 des	 Saints	
Philippe	et	Jacques	

Augustins	 et	
confrérie	 des	
gantiers,	
pelletiers	 et	
parfumeurs	

																																																								
21
	Les	reliques	de	Saint-Edmond	ont	également	disparu	de	la	procession.	
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39	 Tête	 des	 Saints	
Philippe	et	Jacques	

Augustins	 et	 confrérie	
des	drapiers	Drapant	

39	 Tête	de	Saint-Barnabé	 Carmes	 et	
confrérie	 des	
teinturiers	 en	
drap	

40	 Corps	 des	 Saints	
Philippe	et	Jacques	

Augustins	 et	 confrérie	
des	 Gantiers	 et	
Parfumeurs	

40	 Corps	 de	 Saint-
Barnabé	

Carmes	 et	
confrérie	 des	
fripiers	

41	 Tête	 de	 Saint-
Barnabé	

Carmes	et	confrérie	des	
Teinturiers	

41	 Tête	 de	 Saint-
Barthélemy	

Cordeliers	 et	
confrérie	 des	
peintres	

42	 Corps	 de	 Saint-
Barnabé	

Carmes	et	confrérie	des	
Couturiers	

42	 Tête	 des	 Saints	 Simon	
et	Jude	

Confrérie	 des	
Boutonniers,	
garnisseurs	 et	
brodeurs	

43	 Tête	des	Saints	Simon	
et	Jude	

Cordeliers	 et	 confrérie	
des	Boutonniers	

43	 Corps	des	Saints	Simon	
et	Jude	

Cordeliers	 des	
Serruriers	

44	 Corps	 des	 Saints	
Simon	et	Jude	

Cordeliers	 et	 confrérie	
des	Chaussetiers	

44	 Tête	 de	 Saint-Jacques	
le	Majeur	

Jacobins	 et	
confrérie	 des	
orfèvres	

45	 Tête	 de	 Saint-
Barthélemy	

Cordeliers	 et	 confrérie	
des	Serruriers	

45	 Corps	 des	 Saint-
Jacques	le	Majeur	

Jacobins	 et	
quatre	
hommes	 payés	
par	la	ville

22
	

46	 Tête	de	Saint-Jacques	
le	Majeur	

Jacobins	 et	 confrérie	
des	Orfèvres	

46	 	 Le	 chapitre	 de	
Saint-Sernin	

47	 Corps	 de	 Saint-
Jacques	le	Majeur	

Jacobins	 et	 confréries	
des	 Apothicaires	 et	
Chirurgiens	

47	 Sainte-Epine	 Jacobins	 et	
intendants	 et	
régents	 de	 la	
confrérie	 des	
Corps-Saints	

48	 Sainte-Epine	 Jacobins	 et	 trésoriers	
des	Corps-Saints	

48	 	 L’officiant	

49	 	 Capitouls	 49	 	 Bedeau	 de	
Saint-Sernin	

50	 	 Officiers	 du	 Parlement	
et	de	la	Justice	

50	 	 Chapitre	 de	
Saint-Etienne	

	 	 	 51	 	 Sergents	 et	
gardes	 de	 la	
ville	

	 	 	 52	 	 Officiers	 du	
guets	 et	
greffiers	 de	
l’Hôtel	de	ville	

	 	 	 53	 Saint-Sacrement	 Officiant	 et	
capitouls	

	 	 	 54	 	 Cours	 du	
Parlement	

	 	 	 55	 	 Trésoriers	 de	
France	

	 	 	 56	 	 Université	

	 	 	 57	 	 Sénéchal	

	 	 	 58	 	 Corps	 de	
Bourgeoisie	

																																																								
22
	En	1761,	les	Apothicaires	et	chirurgiens	sont	dispensés	de	participer	à	la	procession.	
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Annexe	7	:	Biographies	de	reliques	

	

Dans	cette	dernière	annexe,	j’ai	essayé	de	recensé	pour	quatre	reliques	des	quatre	villes	

de	 recenser	 de	manière	 exhaustive	 les	 archives,	 afin	 de	 reconstituer	 leur	 parcours	 le	 plus	

précisément	possible.	J’ai	essayé	de	rendre-compte	de	parcours	différents	et	représentatifs.	

Les	 deux	 premiers	 concernent	 des	 reliques	 anciennes,	 objet	 d’une	 importante	 valorisation	

spirituelle	 et	 matérielle	 tout	 au	 long	 de	 la	 période	 étudiée.	 Les	 deux	 derniers	 exemples	

renvoient	à	la	circulation	des	reliques	des	martyrs	des	catacombes	de	Rome.	Elles	connaissent	

de	 nombreuses	manipulations	 au	moment	 de	 l’échange,	 avant	 de	 sombrer	 dans	 un	 relatif	

anonymat,	parfois	interrompu	par	les	évènements	de	la	Révolution	française.	

	

	

I. Le	crâne	de	saint	Just	à	Lyon	

	

Date	 Type	 Mention	 Source	

1240	 Inventaire	 Corps	de	saint	Just	avec	sa	tête.	 ADR	

12G129	

1287	 Procès-verbal	 Relévation	du	corps	de	saint	Just	et	translation	dans	une	

nouvelle	 châsse	en	marbre	à	 l’occasion	de	 l’achèvement	

de	la	nouvelle	église.	Prélèvement	de	reliques	placées	dans	

un	autre	reliquaire.	

ADR	

12G129	

1330	 Contrat	 Convention	 entre	 le	 chapitre	 de	 Saint-Just	 et	 Pierre	 de	

Vezelay,	pour	la	confection	du	chef	de	saint	Just	en	argent.	

ADR12G480	

1410	 Procès-verbal	 Reconnaissance	des	reliques	de	saint	Just.	 ADR	

12G129	

1485	 Inventaire	 Mention	du	chef	de	Saint	 Just	et	des	précédents	procès-

verbaux.	

ADR	12G1	

1545	 Don	 Le	 cardinal	 de	 Tournon	 donne	 une	 couronne	 d’or	 pour	

surmonter	le	chef.	

	

1562	 Procès-Verbal	 Antoine	 Pupier	 emmène	 le	 crâne	 de	 saint	 Just	 jusqu’à	

Chazelle.	

Niepce23	

																																																								
23
	Léopold	Niepce,	Archéologie	lyonnaise :	les	trésors	des	églises	de	Lyon,	Lyon,	1885,	p.	72-75.	
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1563	 Procès-Verbal	 Antoine	Pupier	restitue	 la	tête	de	saint	Just	au	trésor	du	

chapitre.	

Niepce	

1582	 Inventaire	 Mention	de	la	tête	de	saint	Just	dans	l’inventaire	avec	son	

reliquaire.	

ADR12G466	

1591	 Procès-Verbal	 Intégration	du	crâne	de	saint	Just	dans	la	nouvelle	église.	 	

1597	 Inventaire	 Mention	de	la	tête	de	saint	Just	et	de	son	reliquaire.	 ADR	

12G469	

1603	 Inventaire	 Mention	de	la	tête	de	saint	Just	et	de	son	reliquaire.	 ADR	

12G469	

1639	 Inventaire	 Mention	de	la	tête	de	saint	Just	et	de	son	reliquaire.	 ADR	

12G469	

1643	 Inventaire	 Mention	de	la	tête	de	saint	Just	et	de	son	reliquaire.	Rajout	

d’une	mitre	en	argent	doré	par	le	chanoine	de	Bellecroix.	

ADR	

12G469	

1658	 Inventaire	 Mention	de	la	tête	de	saint	Just	et	de	son	reliquaire.	 ADR	

12G469	

1671	 Inventaire	 Mention	de	la	tête	de	saint	Just	et	de	son	reliquaire.	 ADR	

12G469	

1698	 Description	 Mention	de	la	tête	de	saint	Just	dans	l’Almanach	spirituel.	 Almanach	

spirituel24	

1705	 Description	 Mention	de	la	tête	de	saint	Just	dans	l’Almanach	spirituel.	 Almanach	

spirituel25	

1728	 Description	 Mention	de	la	tête	de	saint	Just	dans	l’Almanach	spirituel.	 Almanach	

spirituel26	

1793	 Procès-Verbal	 Les	Jacobins	s’emparent	du	reliquaire	et	enterrent	le	crâne	

après	profanation	dans	le	cimetière.	

ADL	2.II.103	

																																																								
24
	Almanach	spirituel	de	l’année	de	grâce	M.DC.XCVIII	pour	la	ville	et	Fauxbourgs	de	Lyon	et	circonvoisins,	où	sont	

remarqués	les	fêtes,	processions,	prédications,	assemblées	de	piété,	et	exposition	de	reliques	qu’il	y	aura	chaque	
jour	 de	 cette	 année,	 dans	 les	 églises	métropolitaines,	 collégiales,	 paroissiales,	monastères	 et	 autres,	 avec	 la	
méthode	pour	gagner	les	indulgences	à	l’usage	des	personnes	dévotes.	Et	le	reliquaire	sacré,	ou	Recueil,	tant	des	
églises	et	chapelles	publiques	de	ladite	ville	et	fauxbourgs,	que	des	saintes	reliques	qui	y	sont	honorées,	à	Lyon,	
par	Germain	Nanty,	à	la	grand’	Ruë	proche	la	boucherie,	1697.	
25
	Almanach	spirituel	de	l’année	de	grâce	M.DCCV	pour	la	ville	et	Fauxbourgs	de	Lyon	et	Circonvoisins,	à	Lyon,	par	

Germain	Nanty,	maître	imprimeur	à	la	grand’Ruë	proche	la	Couronne,	1704.	
26
	Almanach	spirituel	pour	la	ville	et	fauxbourg	de	Lyon	et	circonvoisins	de	l’an	de	grâce	M.DCC.XXIX,	à	Lyon,	Chez	

Guillaume	Duvirot,	maître	imprimeur	à	la	Grand’ruë	de	l’Hôpital,	vis-à-vis	ruë	Paradis,	1728.	
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1793	 Procès-Verbal	 Jean-Baptiste	Delarue,	cordonnier	et	marguillier	de	Saint-

Just	 déterre	 la	 relique	 et	 la	 cache	 dans	 un	 mur	 de	 sa	

maison.	

ADL	2.II.103	

1797	 Procès-Verbal	 Jean-Baptiste	 Delarue	 donne	 le	 crâne	 de	 Saint-Just	 au	

clergé	constitutionnel	de	Saint-Just,	Gobert	et	Girardeau,	

qui	le	placent	dans	un	nouveau	reliquaire.	

ADL	2.II.103	

1804	 Procès-Verbal	 Restitution	officielle	de	la	relique	aux	autorités	religieuses	

après	le	Concordat.	La	relique	est	placée	dans	le	trésor	de	

l’église	Saint-Just.	

ADL	2.II.103	

1824	 Discours	 Fête	de	Saint-Just	et	sermon	de	l’Abbé	Bonnevie.	 Bonnevie27	

1855	 Contrat	 Réparation	du	chef	de	 saint	 Just	 financé	par	 la	 confrérie	

des	Trente-Trois.	

Wyss28	

1867	 Contrat	 Le	 chef	 de	 Saint-Just	 est	 remplacé	 par	 une	 châsse	

représentant	l’église	Saint-Just.	

Wyss29	

1995	 Vol	 Le	crâne	de	Saint-Just	est	dérobé.	 Wyss30	

	

	

II. Les	reliques	de	sainte	Serène	à	Metz	

	

Date	 Type	 Mention	 Source	

VIe	 ou	

VIIe	s.	

Vita	 Mention	de	sainte	Sérène	dans	une	Vita	de	Savin.	 BHL	 7451-

7455	

IXe	s.	 Mention	 Adon	mentionne	sainte	Sérène	dans	son	martyrologe.	 Le	 chemin	

des	

reliques31	

IXe	s.	 Mention	 Mention	de	sainte	Sérène	dans	le	martyrologe	romain	

d’Usuard.	

	

																																																								
27
	 Pierre	 Etienne	 de	 Bonnevie,	 Sur	 la	 Vénération	 due	 aux	 reliques	 des	 saints,	 discours	 prêché	 à	 Lyon,	 le	 5	

septembre	1824,	jour	de	la	fête	patronale	de	St	Just,	Lyon,	Au	presbytère	de	Saint-Just,	1824.	
28
	Simone	Wyss,	Les	martyrs	 lyonnais	entre	 l’histoire	et	 la	 légende ;	suivi	de	Reliques	d’hier	et	d’aujourd’hui	à	

Saint-Irénée	et	Saint-Just,	Lyon,	Association	culturelle	des	sanctuaires	de	Saint-Irénée	et	Saint-Just,	1999,	p.	31-
32.	
29
	Ibid.	

30
	Ibid.	

31
	Le	chemin	des	reliques :	témoignages	précieux	et	ordinaires	de	la	vie	religieuse	à	Metz	au	Moyen	âge,	Metz,	

Musées	de	la	Cour	d’or :	Éd.	Serpenoise,	2000,	p.	82.	
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V.1050	 Liste	 Mention	 du	 corps	 de	 sainte	 Sérène	 dans	 la	 Vita	

Deoderici	 de	 Sigebert	 de	 Gembloux	 parmi	 les	 corps	

saints	ramenés	par	l’évêque	Thierry	Ier	d’Italie	à	Metz.	

Il	donne	le	corps	à	l’abbaye	Sainte-Marie.	

Sigebert	 de	

Gembloux32	

XIe	s.	 Rituel	 Mention	de	la	présence	de	la	châsse	de	Siante-Sérène	

dans	les	processions	des	Rogations.	

Pelt33	

1250	 Authentique	 Authentique	du	corps	de	sainte	Sérène	(copie).	 ADMo	

H3993	

XIVe	

siècle	

Procès-Verbal	 Le	 corps	 de	 sainte	 Sérène	 est	 mentionné	 lors	 de	 la	

reconnaissance	 des	 reliques	 de	 sainte	 Lucie	 par	

l’Empereur	Charles	IV.	

ADMo	

H2020	

1456	 Authentique	 Authentique	du	corps	de	sainte	Sérène	(copie)	 ADMo	

H2020	

V.	1496	 Mention	 Jehan	Aubrion	mentionne	et	décrit	la	châsse	de	Sainte-

Sérène	et	ses	participations	aux	processions.	

Journal	 de	

Jehan	

Aubrion	

1571	 Vita	 Traduction	d’une	Vita	en	français	sur	une	commande	

de	l’abbesse	Blanche	d’Haussonville.	

Le	 chemin	

des	

reliques34	

1611	 Mention	 Procession	de	la	châsse	pour	obtenir	le	beau	temps.	 	

1622	 Vie	 Rédaction	d’une	Vie	manuscrite	de	sainte	Sérène.	 ADMo	

H3993	

1628	 Mention	 Mention	 de	 la	 participation	 de	 la	 châsse	 de	 Sainte-

Sérène	à	la	procession	générale	pour	le	beau	temps	et	

contre	les	Protestants	dans	le	Journal	de	Dom	Floret.	

Journal	 de	

Dom	 Floret,	

BM	 Metz	

865	

1633	 Légende	 Rédaction	d’une	Légende	manuscrite	de	sainte	Sérène.	 ADMo	

H3993	

1634	 Contrat	 Contrat	entre	l’abbesse	Claude	de	Haraucourt	et	Pierre	

Longrich,	orfèvre,	pour	une	nouvelle	châsse.	

ADMo	

H3993	

																																																								
32
	 Sur	 cette	donation	massive,	 voir	Anne	Wagner,	«	Collection	de	 reliques	et	pouvoir	 épiscopal	 au	Xe	 siècle.	

L’exemple	 de	 l’évêque	 Thierry	 I
er
	 de	Metz	 »,	Revue	 d’histoire	 de	 l’Église	 de	 France,	 1997,	 vol.	 83,	 n

o
	 211,	 p.	

317‑341.	
33
	 Jean-Baptiste	Pelt,	Études	sur	 la	cathédrale	de	Metz.	 La	 liturgie.	 I.	V

e
-XIII

e
	 siècle,	Metz,	 Impr.	du	 journal	Le	

Lorrain,	1937.	
34
	Le	chemin	des	reliques,	op.	cit.,	p.	84	
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1635	 Procès-Verbal	 Ouverture	de	la	châsse	de	Sainte-Sérène	et	translation	

dans	un	nouveau	reliquaire.	

ADMo	

H3993	

V.	1640	 Cérémonial	 Décrit	les	circonstances	de	l’exposition	de	la	châsse	de	

Sainte-Sérène	dans	l’église	paroissiale	Saint-Simplice.	

ADMo	

H3993	

1658	 Ostension	 Pierre	Bedacier,	vicaire-général	de	Metz,	ordonne	une	

ostension	 exceptionnelle	 de	 la	 châsse	 de	 Sainte-

Sérène	pour	obtenir	une	bonne	récolte.	

ADMo	

H3993	

1672	 Procession	 Mention	d’une	procession	pour	le	beau	temps.	 Le	 chemin	

des	

reliques35	

1677	 Bref	 Le	Pape	 Innocent	X	accorde	une	 indulgence	plénière	

pour	le	jour	de	la	Sainte-Sérène.	

ADMo	

H3993	

1694	 Cérémonial	 Le	Cérémonial	de	la	cathédrale	Saint-Etienne	de	Metz	

décrit	 les	 modalités	 de	 procession	 et	 d’ostension	

extraordinaire	de	la	châsse	de	Sainte-Sérène.	

Cérémonial	

de	 la	

cathédrale	

de	Metz36	

1709	 Mandement	 Henry-Charles	 du	 Cambout	 de	 Coislin	 ordonne	 une	

procession	 exceptionnelle	 de	 la	 châsse	 de	 Sainte-

Sérène	pour	rétablir	le	beau	temps.	

ADMo	

H3993	

1751	 Procession	 Mention	d’une	procession	pour	le	beau	temps.	 Le	 chemin	

des	

reliques37	

1752	 Procession	 Mention	d’une	procession	pour	le	beau	temps.	 Le	 chemin	

des	

reliques38	

1755	 Procession	 Mention	d’une	procession	pour	beau	temps.	 Annales	 de	

Metz	

1781	 Procès-Verbal	 Vérification	de	la	châsse	et	de	la	relique	par	l’Évêque	

de	Metz	Louis-Joseph	de	Montmorency-Laval.	À	cette	

ADMo	

H3993	

																																																								
35
	Ibid.,	p.	85.	

36
	Ceremonial	de	l’eglise	cathedralle	de	Metz,	Renouvellé	par	Messieurs	les	Vénérables	Princier,	Doyen,	Chanoines	

&	 Chapitre	 de	 ladite	 Eglise,	 en	 l’année	 1694.	 Approuvé	&	 autorisé	 par	Monseigneur	 l’Archevêque	 d’Ambrun,	
Evêque	de	Metz,	À	Metz,	Chés	la	Veuve	de	François	Bouchard,	1697.	
37
	Le	chemin	des	reliques,	op.	cit.,	p.	85.	

38
	Ibid.,	p.	85.	
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occasion	 le	 prélat	 prélève	 un	 petit	 ossement	 placé	

dans	un	reliquaire	pour	les	processions.	

1791	 Requête	 Le	 clergé	 constitutionnel	 demande	 aux	 autorités	

municipales	de	récupérer	la	châsse	de	Sainte-Sérène,	

saisie	 et	 placée	 à	 l’Intendance,	 afin	 de	 pouvoir	

organiser	une	procession.	

Pelt39	

1791	 Procès-Verbal	 L’Évêque	constitutionnel	Francin	prélève	un	os	du	bras	

qu’il	donne	à	la	paroisse	de	Fèves	

ADMo	

19J711	

1792	 Invitation	 Le	 clergé	 constitutionnel	 invite	 les	 autorités	

municipales	 à	 assister	 à	 la	 procession	 de	 Sainte-

Sérène.	

Pelt40	

1792	 Destruction	 Les	reliquaires	sont	envoyés	en	octobre	à	la	monnaie	

pour	être	fondus.	

Pelt	

	 	

	

III. Le	corps	de	sainte	Urbaine	à	Rouen	

	

Date	 Type	 Mention	 Source	

17	 avril	

1713	

Authentique	 Le	cardinal	Annibale	Albani	obtient	le	corps	de	sainte	

Urbaine	 auprès	 du	 Sacriste	 pontifical	 le	 cardinal	

Agostino	Nicola	Degli	Abbati	Olivieri.	

ADSM	

55H20	

25	 avril	

1713	

Endossement	 Le	cardinal	Albani	transmet	à	Rome	le	corps	de	sainte	

Urbaine	 à	 Guillaume	 Daubenton,	 jésuite,	 assistant	

pour	la	France	à	Rome.	

ADSM	

55H20	

1er	 mai	

1713	

Endossement	 Guillaume	Daubenton	 transmet	 à	 Rome	 le	 corps	 de	

sainte	Urbaine	à	Pierre	Deschamps,	jésuite	français	

ADSM	

55H20	

30	 mai	

1713	

Endossement	 Pierre	Deschamps,	Jésuite,	transmet	à	Rouen	le	corps	

de	sainte	Urbaine.	

	

28	

septembre	

1713	

Lettre	 Le	 cardinal	 Albani	 explique	 son	 don	 à	 l’abbesse	

Elisabeth	Barentin.	

ADSM	

55H20	

																																																								
39
	J.-B.	Pelt,	Etudes	sur	la	cathédrale	de	Metz.	Documents	et	notes	relatifs	aux	années	1790	à	1930,	op.	cit.,	p.	16-

17.	
40
	Ibid.,	p.	31.	
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19	 janvier	

1714	

Recognition	 Le	 vicaire-général	 du	 diocèse	 de	 Rouen	 Jean	 de	 la	

Roque	 Hue	 procède	 à	 la	 recognition	 du	 corps	 de	

sainte	Urbaine	dans	l’Abbaye	Saint-Amand	de	Rouen.	

ADSM	

55H20	

19	 janvier	

1714	

Vérification	 Le	chirurgien	de	Manteville	vérifie	le	corps	de	sainte	

Urbaine	au	moment	de	la	recognition.	

ADSM	

55H20	

1714	 Inventaire	 Le	corps	de	sainte	Urbaine	est	placé	dans	une	châsse.	 ADSM	

55H20	

5	 octobre	

1747	

Vérification	 Un	membre	(inconnu)	du	clergé	vérifie	l’authentique	

du	corps	de	sainte	Urbaine.	

ADSM	

55H20	

V.	1750	 Inventaire	 Inventaire	 des	 reliques	 de	 l’abbaye	 Saint-Amand	 de	

Rouen.	 Le	 corps	 de	 sainte	 Urbaine	 est	 mentionné	

dans	sa	châsse.	

ADSM	

55H20	

	

	

IV. Les	reliques	de	saint	Eusèbe	à	Toulouse	

	

Date	 Type	 Mention	 Source	

16	 janvier	

1683	

Authentique	 Le	 minime	 Jean	 de	 Saguens	 obtient	 à	 Rome	 des	

ossements	 des	 saints	 Eusèbe,	 Justin,	 Antonin,	

LIbérat,	 Beatrix,	 Marcellin,	 auprès	 du	 Cardinal-

Vicaire	Carpegna.	

ADHG	215H10	

19	 août	

1685	

Procès-

Verbal	

Recognition	 par	 le	 vicaire-général	 du	 diocèse	

Bernard	 de	 Fortassin	 dans	 le	 couvent	 des	

Augustines	de	Saint-Pantaléon.	

ADHG	215H10	

Septembre	

1792	

Procès-

Verbal	

Les	 paroissiens	 de	 Saint-Etienne	 de	 Toulouse	

demandent	 aux	 administrateurs	 du	 district	 de	

pouvoir	transporter	dans	la	cathédrale	les	reliques	

conservées	 dans	 la	 chapelle	 supprimée	 des	

religieuses	de	Pantaléon.	La	translation	a	lieu	dans	

un	relatif	anonymat.	

Jules	 de	

Lahondès41	

																																																								
41
	Jules	de	Lahondès,	L’église	Saint-Étienne,	cathédrale	de	Toulouse,	Toulouse,	E.	Privat,	1890,	p.	405	
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1847	 Procès-

Verbal	

Auguste	Virebent	 termine	 la	 chapelle	des	 reliques	

dans	 le	 déambulatoire	 de	 Saint-Etienne	 de	

Toulouse.	 Les	 reliques	 de	 saint	 Eusèbe	 y	 sont	

placées.	

Jules	 de	

Lahondès42	

	

	

	 	

																																																								
42
	Ibid.,	p.	315-318.	
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Sources	manuscrites	 	

	

I. Lyon	

	

1. Archives	départementales	du	Rhône		

Archevêché	de	Lyon	

1G10-13	:	Mandements	et	ordonnances	(XVIIe-XVIIIe	siècles).	

1G142	:	Registres	de	l’extraordinaire,	1675-1678.	

1G146	:	Registres	de	l’extraordinaire,	1690-1692.	

	

Séminaire	Saint-Irénée	

8G153	 :	Chapitre,	 liturgie.	Mémoire	du	plan	 suivi	dans	 le	nouveau	calendrier	 liturgique	de	

Lyon,	XVIIIe	siècle.	Mémoire	des	changements,	retranchements	et	additions	dans	le	calendrier	

liturgique	 de	 Lyon,	 1770.	 Mémoire	 des	 offices	 et	 processions	 auxquels	 des	 collégiales	 et	

communautés	lyonnaises	assistent	à	la	cathédrale	Saint-Jean	de	Lyon,	XVIIIe	siècle.	

8G166	:	Séminaire	Saint-Irénée.	Copie	notariée	de	l’ordonnance	du	chapitre	général	de	l’Église	

de	Lyon	accordant	une	relique	de	saint	Irénée	au	séminaire	éponyme,	Lyon,	13	juillet	1735.	

Copie	notariée	de	la	concession	du	chapitre	général	de	l’Église	de	Lyon	accordant	une	relique	

de	saint	 Irénée	au	séminaire	éponyme,	Lyon,	13-14	août	1735,	4	 fol.,	 sceau	papier.	Extrait	

authentique	 de	 l’expédition	 précédente,	 Lyon,	 6	 décembre	 1745,	 2	 fol.	 Copie	 notariée	 de	

l’acte	 de	 Charles	 François	 de	 Châteauneuf	 de	 Rochebonne,	 archevêque	 de	 Lyon,	 pour	 la	

concession	d’une	relique	de	Saint-Irénée,	Lyon,	13	août	1735,	2	fol.	Copie	de	l’acte	précédent,	

s.	d.	2	fol.	

	

Chapitre	Saint-Jean	

10G574	 :	 «	 Le	 temple	de	 la	 gratitude,	 dessin	de	 la	machine	».	Dessin	du	 feu	d’Artifice	 en	

l’honneur	de	Saint-Jean-Baptiste,	1749.	

10G416	:	Procès-verbal	de	constat	du	pillage	de	l’église	par	les	Huguenots	en	1562.	

10G571	 :	 Mâchoire	 de	 Saint	 Jean-Baptiste,	 1393.	 Actes	 capitulaires	 relatifs	 aux	 offrandes	

(1437-1477),	aux	pardons	et	aux	reliques.	
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10G1604	:	Remise	au	Chapitre	des	reliques	trouvées	chez	Mgr	de	Marquemont	après	sa	mort	

(1624-1627).	

10G3623	:	Custode	de	Sainte	Croix,	authenticité	de	reliques	(1741,	1751,	1770).	

10G3569	 :	 Chapitre	 de	 Saint-Jean,	 Prébende	 du	 Saint-Sépulcre,	 authentiques	 de	 reliques	

(1741-1751,	1770),	ornements	(1686,	1776).	

	

Chapitre	Saint-Martin	d’Ainay	

11G409	:	Chapitre	Saint-Martin-d’Ainay,	description	de	 l’église,	des	bâtiments	et	du	cloitre	

d’Ainay.	

11G420	:	Chapitre	Saint-Martin-d’Ainay,	inventaires	des	vases	sacrés,	ornements	d’église	et	

meubles	anciens	remis	au	chapitre	d’Ainay	pour	les	fabriciens	de	Saint-Michel.	

	

Chapitre	Saint-Just	

12G1	 :	 Chapitre	 Saint-Just,	 inventaire	 général	 des	 archives	 du	 trésor,	 des	 ornements,	 des	

reliques,	 livres,	 chappes,	 vêtements,	 ornements	et	 joyaux,	 établi	 par	Humbert	Bret	 (1485-

1488).	

12G129	 :	 Chapitre	 Saint-Just	 de	 Lyon,	 reliques.	 Catalogues	 (1240)	 des	 reliques	 conservées	

dans	l’Église	Saint-Just,	procès-verbal	de	la	relévation	du	corps	de	Saint-Just,	archevêque	de	

Lyon	et	de	sa	translation	dans	une	chasse	en	marbre	(1287)	;	reconnaissance	de	reliques	de	

Saint-Just,	constat	(1410)	établissant	que	les	corps	de	Saint-Irénée	et	Saint-Epipoy	et	Saint-

Alexandre	 sont	 conservés	 non	 dans	 l’Église	 Saint-Just	mais	 dans	 la	 basilique	 Saint-Irénée.	

(1240-1644).	

12G130	:	Idem,	procès-verbal	entre	le	chapitre	Saint-Just	et	le	chapitre	Saint-Irénée	au	sujet	

des	reliques	de	Saint-Epipoy	et	Saint-Alexandre.	(1411-1413).	

12G131	:	Idem,	procès-verbal	de	remise	de	reliques	de	Sainte-Claire	et	Sainte-Justine	faite	au	

chapitre	Saint-Just	par	les	dames	de	l’Antiquaille	(1666-1667).	

12G466	:	Chapitre	Saint-Just,	inventaire	des	lettres	du	trésor	de	l’église	Saint-Just	et	de	tous	

les	ornements,	reliquaires,	livres	et	vêtements	(1527-1586).			

12G468	 :	 Chapitre	 Saint-Just,	 inventaire	du	 trésor,	 des	 créances	 et	 des	dettes	 du	 chapitre	

(1578-1663).	

12G469	:	Chapitre	Saint-Just,	Idem	(1597-1671.	
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12G471	 :	Reconstruction	après	 la	destruction	par	 les	protestants	 :	enquête	 faite	par	 le	 roi	

Charles	IX,	1562-1570.	

12G480	 :	 Chapitre	 Saint-Just,	mobilier.	 Convention	 entre	 le	 chapitre	 et	 Pierre	 de	 Vézelay,	

doreur,	pour	la	confection	du	chef	de	Saint-Just	en	argent	:	inventaire	de	joyaux	et	argenterie	

(1330-1643).	

	

Chapitre	Saint-Paul	

13G196	 :	 Chapitre	 Saint-Paul,	Dignités,	 Sacristie,	 Titres	 relatifs	 aux	 reliques	de	 la	 sacristie,	

inventaire	des	joyaux	(1376),	remise	(1454)	par	le	roi	de	Sicile	Duc	d’Anjou	d’un	reliquaire	d’or	

contenant	une	dent	de	Marie	Salomé	et	un	os	de	Sainte-Marie	Jacobi,	sœurs	de	la	vierge	Marie	

(1376-1454).	

13G501	:	Chapitre	de	Saint-Paul,	Administration	générale,	Chapelles	et	prébendes,	prise	de	

possession	de	la	chapelle	et	certificats	de	reliques.	

	

Chapitre	Saint-Thomas-de-Fourvière	

14G41	:	Chapitre	Saint-Thomas	de	Fourvière,	 inventaire	du	mobilier	:	 joyaux,	ornements	et	

linges.	

	

Chapitre	Saint-Nizier	

15G109	:	Chapitre	Saint-Nizier,	reliques.	Reliques	de	Saint-Ennemond	:	procédures	engagées	

par	 le	chapitre	pour	établir	que	 le	corps	de	Saint-Ennemond	a	bien	été	 inhumé	en	 l’Eglise	

Saint-Nizier	;	procès	contre	le	chapitre	et	l’abbaye	de	Saint-Pierre	au	sujet	de	la	possession	du	

corps	de	Saint-Ennemond	;	translation	des	reliques	de	Saint-Ennemond	sous	le	marbre	autel.	

(1308-1528).	

	

Chapitre	Saint-Irénée	

16G16	:	Chapitre	Saint-Irénée,	Spirituel,	reliques	:	remise	d’une	partie	du	chef	de	Saint-Irénée	

fait	par	le	chapitre	de	Saint-Jean	au	prieuré	de	Saint-Irénée.	

	

Séminaire	de	Saint	Irénée	

8G56	:	Reliques,	ornements,	vases	sacrés,	1650-1654.	
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10G1605	:	Remises	de	reliques	au	Séminaire	Saint	Irénée.	1735	

	

Prieuré	de	La	Platière	

2H35	:	Prieuré	de	la	Platière,	inventaire	(1562)	du	mobilier	du	prieuré	fait	par	les	partisans	de	

l’Eglise	Réformée	et	procès	engagés	par	le	prieuré	contre	les	ministres	et	les	anciens	de	l’Eglise	

Réformée	pour	recouvrir	ce	mobilier	(1561-1562).	

	

Dominicains	de	Lyon	

3H52	:	Inventaire	des	reliquaires	des	dominicains,	1517.	

3H53	:	Inventaire	des	biens	des	Jacobins	par	Guillaume	Gazeau,	1561-1570.	

	

Franciscains	Picpus	

8H178	:	Couvent	de	la	Guillotière,	Chapelle	Saint	Louis	avec	les	reliques	de	Saint	Irénée,	Saint	

Laurent,	Saint	Georges.	Dons	aux	Picpus	des	reliques	de	Saint	Louis	et	d’autres	reliques	avec	

leurs	certificats	d’authenticité.	(1606-1737)	

	

Récollets	de	Lyon	

10H16	:	Reliques	et	attestations	de	miracles	(1609-1714).	

10H26	:		Établissement	des	récollets	à	la	Croix-Rousse,	1619.	

10H27	:	Transfert	du	couvent	de	la	Croix-Rousse	à	Lyon,	1622.	

10H28	:	Consécration	de	l’église	par	l’archevêque	de	Lyon,	1659.	

10H37	:	Chapelle	de	Saint-Pierre-D’Alcantara,	seigneur	de	Saint-Geoire,	1673.	

	

Grands	Carmes	des	Terreaux	

11H40	:	Grands	carmes	des	Terreaux,	procédures	engagées	par	les	Carmes	contre	Marie	de	

Rochefort,	veuve	de	Barthélemy	de	Gabiano,	pour	la	restitution	des	ornements	et	meubles	

enlevés	aux	Carmes	par	le	baron	des	Adrets,	en	1592	(1573-1596).	

	

Grands	Augustins	de	Lyon	

13H27	 :	 Fondation	de	 la	messe	de	 la	 Sainte-Épine	en	 reconnaissance	du	don	 fait	par	 Jean	

Neyret,	avec	reliquaire	la	contenant.	Contestation.	(1491-1672).	
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13H31	:	Constitutions	du	Pape	Benoit	XIII	au	sujet	des	reliques	de	Saint	Augustin.	

	

Célestins	de	Lyon	

15H32	:	Inventaire	des	biens	des	Célestins	(XVIIe	siècle).	

	

Minimes	de	Lyon	

16H1	:	Inventaire,	1638.	

16H15	:	Consécration	de	l’église	des	Minimes,	1653.	

16H16	:	Reliques	de	Saint	Faustin,	Sainte	Eugénie.	Ossements	de	Saint	Etienne,	bois	de	la	Vraie	

Croix.	(1611-1714).	

	

Chartreux	de	Lyon	

17H80	:	Chartreux,	inventaire	du	mobilier	des	Chartreux	(1585-1732.	

	

Jésuites	de	Lyon	

18H7	:	Reliques.	1651-1694.	

	

Abbaye	de	Saint-Pierre-les-Nonnains	

27H30	:	Reliques,	règlements	(1282)	au	sujet	des	offrandes.	Dons	de	reliques	de	Saint	Pierre	

(1614).	Dons	des	reliques	de	Saint	Grégoire.	(1668).	

27H31	:	Indulgences	pour	la	visite	de	Saint	Ennemond.	(1255-1322).	

27H32	:	Procès	à	propos	de	la	visite	de	Saint	Ennemond	(1251-1322).	

27H33	:	Enquête	relative	aux	reliques	de	Saint	Ennemond.	1305.	

27H34	:	Enquête.	1305.	

27H35	:	Enquête,	1254-1456.	

27H36	:	Enquête,	1456.		

27H37	:	Procès	contre	Saint-Nizier.	

	

Visitandines	de	Lyon	

34H3	:	Notes	sur	les	brefs	d’indulgences	en	faveur	du	couvent	de	Bellecour.	

34H49	:	Récit	de	la	fondation	du	monastère	de	l’Antiquaille.	
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Antonins	de	Lyon	

49H52	:	Reliques	de	l’Ordre	de	Saint-Antoine	à	Lyon.	Procès-verbal	d’ouverture	de	la	châsse	

de	 Saint	 Antoine,	 don	 des	 reliques	 de	 sainte	 Apolline,	 sainte	 Pérégrine,	 sainte	 Barbe	 et	

plusieurs	saints	martyrs.	

	

Pénitents	de	N.D.	du	Confalon	

50H15	:	Reliques.	Certificats	d’authenticité.	

	

Petites	écoles	des	pauvres	de	Lyon	

5D82	:	Fondations	de	messe.	Reliques.	

	

Série	2V	

2V56	:	Plan	des	emplacements	réservés	aux	autorités	lors	des	célébrations	et	cérémonies	dans	

l’église	primatiale	de	Lyon,	1855.	

2V60	:	Fêtes	et	processions.	Réglementations,	1807-1902.	

2V65	 :	 Reliques.	 Translation	 des	 reliques	 du	 corps	 de	 saint	 Exupère	 de	 la	 chapelle	 de	

l’archevêché	à	la	cathédrale	Saint-Jean	de	Lyon	:	correspondance,	rapports	de	police,	numéro	

du	Courrier	de	Lyon	(1838-1839).	

	

2. Archives	diocésaines	de	Lyon	

2.II.103	:	Fond	Fesch,	authentiques	de	reliques.	

2.II.106	 :	 Archives	 du	 cardinal	 Fesch,	 livre	 d’érection	 de	 confréries,	 délivrance	 et	 visa	 de	

authentiques	de	reliques,	1804-1817.	

	

3. Archives	municipales	de	Lyon	

BB	15	:	Délibérations	municipales,	don	à	l’hôpital	du	Pont-du-Rhône,	par	Benoit	Clavel,	prêtre,	

d’un	reliquaire,	23	octobre	1483.	Folio	261	verso	

BB	 27	 :	 Délibérations	 municipales,	 Réinstallation	 des	 pères	 de	 l’Observance	 de	 Saint-

Bonaventure	dans	leur	couvent	;	16	juin	1506	–	inventaire	des	biens,	reliques	et	habillements	

d’église	de	cet	établissement.	Folio	24	verso,	21	verso.	
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BB	90	:	Délibérations	municipales,	découverte	parmi	les	démolitions	faites	à	Saint-Just	par	les	

protestants	du	«	chief	de	feu	M.	de	Saint-Irény	»,	qui	avait	disparu	pendant	les	troubles	de	

1562	;	26	juin	1572	–	ordre	donné	par	l’archevêque	de	Lyon	de	déposer	cette	relique	dans	

l’église	de	Saint-Jean,	pour	y	être	provisoirement	exposée	à	la	vénération	des	fidèles.	Folio	

109	

3	 GG	 77	 :	 Consulat	 de	 Lyon,	 religion	 réformée	 :	 guerres	 de	 religions.	 Différentes	 pièces,	

manuscrites	 ou	 imprimées,	 qui	 concernent	 les	 actions	 protestantes	 à	 Lyon	 ainsi	 que	 leurs	

gestes	iconoclastes	au	cours	des	années	1560-1561	à	Lyon.	

3	GG	113	 :	 Consulat	de	 Lyon,	 Etablissements	 religieux	 :	 églises	 collégiales	 et	paroissiales	 :	

Fourvière,	Ainay,	Saint-Michel,	Saint-Nizier	

3	GG	114	 :	Consulat	de	 Lyon,	 établissements	 religieux	 :	 églises	 collégiales	 et	paroissiales	 :	

Notre-Dame	de	la	Platière,	Saint-Irénée,	Saint-Pierre	et	Saint-Saturnin,	Saint-Marin	et	Saint-

Loup	de	l’Ile-Barbe,	chapelles	particulières	et	séminaires	(1600-1700).	

3	GG	115	:	Etablissements	religieux	:	communautés	séculières	:	prêtres	de	l’Oratoire,	prêtres	

de	Saint-Joseph,	Lazaristes,	communautés	régulières	:	ordre	de	Saint-Ruf,	Chanoines	de	Saint-

Antoine,	 religieux	 de	 la	 congrégation	 de	 la	 Sainte-Trinité	 de	 la	 rédemption	 des	 captifs	 ;	

communauté	religieuses	d’homes	:	Jacobins,	Cordeliers,	Carmes,	Augustins.	(1296-1739).	

3	GG	116	:	Consulat	de	Lyon,	ordres	religieux	:	Célestins,	Observance	Franciscaines,	Minimes,	

Capucins,	 Chartreux,	 Tiers-Ordres	 de	 Saint-François,	 Carles	 déchaussés,	 Feuillants.	 (1500-

1700).	

3	GG	117	:	Consulat	de	Lyon,	établissements	religieux	:	Capucins	de	Saint-André,	Augustins	

déchaussés,	Récollets.	(1300-1700)	

	

4. Bibliothèque	Municipale	de	Lyon	

Ms	Coste	142	 :	 Bannières	et	 reliques	que	 les	églises	de	 Lyon	portaient	 anciennement	aux	

Rogations.	Notes	du	XVIIe	siècle.	

Ms	Coste	261	:	Pièces	concernant	les	Carmes.	

Ms	Coste	264	 :	«	Vente	des	ornemens,	meubles,	etc.,	apartenans	aux	P.	P.	Cordeliers,	aux	

Célestins,	aux	Jacobins	appelés	couvent	de	Confort,	par	ordre	du	sr	de	Blascon,	lieutenant	du	

baron	des	Adrests,	à	la	prise	de	cette	ville	[Lyon]	par	les	huguenots,	en	juillet	1562	»	

Ms	Coste	274	:	Prieuré	de	N.-D.	de	la	Platière.	

Ms	Coste	281	:	Trinitaires	de	Lyon.	
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Ms	Coste	299	:	Procès-verbaux	des	visites	faites	par	les	députés	de	l'archevêque	de	Lyon	dans	

l'abbaye	de	Saint-Pierre	pour	la	réformation.	1503	et	1504	

Ms	Coste	314	 :	«	Fol.	1	v°	«	Un	grand	 reliquaire	d’argent	doré	sur	 son	pied,	un	des	 fonds	

d’iceluy	étant	garny	de	neuf	pierres,	tant	camaux	que	saphirs,	montés	sur	de	l’or,	dans	quel	il	

y	a	une	partie	de	la	machoire	de	saint	Jean-Baptiste.	Le	tout	pesant	six	marcs	six	onces,	ledit	

reliquaire	est	marqué	aux	armes	du	duc	de	Berry.	»	

Ms	Coste	377	:	Authentiques	de	reliques	:	chef	de	Ste	Félicité,	martyre	;	côte	de	S.	Firmin,	

ossement	 de	 la	 jambe	 de	 S.	 Cyriaque,	martyrs	 ;	 ossement	 des	 SS.	 Ange,	 Faustin,	 Placide,	

Fabius,	 Stes	 Paulines	 et	 Théodore,	martyrs.	 Reliques	 extraites	 des	 cimetières	 de	 Rome	 et	

envoyées	à	 l’Ile-Barbe	;	3	pièces	(imprimés	remplis	portant	 les	armes	gravées	du	Pape),	au	

nom	du	cardinal	vicaire	«	de	Carpineo	»,	signées	et	datées	des	24	décembre	1679,	24	février	

1680	et	7	décembre	1692.	

Ms	 1711	 :	 «	 Certaines	 et	 diverses	 reliques	 qui	 ont	 esté	 trouvées	 dans	 une	 boite	 carrée,	

lesquelles	cejourd’huy	XXVe	octobre	1575,	ont	esté	remises	et	billées	à	Mons.	Le	secrétaire	

de	Sainct	Nizier…	»	de	Lyon.	

Ms	1426	:	Histoire	de	la	fondation	du	monastère	de	la	Visitation.	

Ms	 1422	 :	 Mémoires	 pour	 servir	 à	 l’histoire	 de	 la	 province	 des	 Cordeliers	 dite	 de	 Saint-

Bonaventure.	

Ms	 1423	 :	 Relation	 de	 la	 fête	 célébrée	 au	 Couvent	 des	 R.	 Pères	 Cordeliers	 de	 Saint-

Bonaventure	de	Lyon.	

	

	

II. Metz	

	

1. Archives	départementales	de	la	Moselle	

Chapitre	cathédral	de	Metz	

G	435	:	Inventaires	de	pièces	concernant	la	cathédrale,	XVIIIe	siècle.	

G	462	:	Cérémonial,	1610-1671.	

G	1191	:	Chapitre	Notre-Dame-de-la-Ronde,	culte,	1244-1711.	
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Religieuses	de	la	doctrine	chrétienne	de	Metz	

G	1390	:	Inventaire,	XVIIIe	siècle.	

	

Collégiale	Saint-Thiébaut	de	Metz	

G	1800	:	Cérémonial,	XVIIIe	siècle.	

G	1801	:	Culte,	1332-1764.	Délibération	par	laquelle	le	chapitre	décide	l’envoi	à	Luxembourg	

de	reliques	de	Saint-Thiébaut	;	passeport	donné	à	deux	chanoines	porteurs	des	reliques,	par	

le	marquis	de	Strozzi.	Note	historique	sur	la	station	qui	se	fait	de	temps	immémorial	à	Saint-

Martin,	le	4	juillet	de	chaque	année.	

	

Paroisse	Sainte-Croix	de	Metz	

G	2080	:	Mémoire	historique,	1699.	

G	2081	:	Culte,	1382-1753.	

	

Paroisse	Saint-Etienne	de	Metz	

• G	2097	:	Culte,	1487-XVIIIe	siècle.	

	

Paroisse	Saint-Eucaire	de	Metz	

G	2104	:	inventaire,	1777,	mémoire	historique,	1699.	

G	2105	:	Culte,	1635-1782.	

	

Paroisse	Saint-Georges	de	Metz	

G	2137	:	Inventaire,	1788.	

	

Paroisse	Saint-Livier	de	Metz	

G	2183	:	Mémoire	historique,	1699.	 Inventaire,	Histoire.	État	de	 la	paroisse,	 translation	de	

saint	Livier,	mention	d’une	châsse.	

G	2184	:	Culte,	1313-1699.	Déclaration	des	ornements	et	des	vases	sacrés	par	deux	clercs	et	

un	échevin	de	la	paroisse.	
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Paroisse	Saint-Marcel	de	Metz	

G	2285	:	Mémoire	historique,	1699.	

	

Paroisse	Saint-Martin	de	Metz	

G	2300	:	Mémoires	historiques,	1699-1756.	

G	2302	:	Culte,	1566-1750.	

	

Paroisse	Saint-Maximin	de	Metz	

G	2342	:	Mémoires	historiques,	1699-1739.	

	

Paroisse	Sainte-Ségolène	

G	2352	:	Mémoire	historique.	Culte.	1699-1742.	

	

Paroisse	Saint-Simon	de	Metz	

G	2356	:	Culte,	17366,	1788.	

	

Paroisse	Saint-Simplice	de	Metz	

G	2360	:	Mémoires	historiques,	XVIe-XVIIe	siècle.	

G	2364	:	Culte,	1367-1722.	

	

Paroisse	Saint-Victor	de	Metz	

G	2426	:	Mémoire	historique,	1699.	

G	2427	:	Culte.	1665-1784.	

	

Abbaye	Saint-Arnoul	

H	169	:	Histoire	de	l’abbaye	royale	de	Saint-Arnoul	de	la	ville	de	Metz.	

H	177	:	Journal	de	Dom	Sébastien	Florent,	aumônier	et	pitancier	de	Saint-Arnoul.	1587-1638.	

H	197	:	Notices	historiques	sur	 l’abbaye	de	Saint-Martin	devant	Metz,	 le	prieuré	de	Notre-

Dame	des	Champs,	le	couvent	des	Pucelles,	l’abbaye	de	Saint-Pierre	le	Vieux,	et	le	couvent	

des	Célestin.	XVIIIe	siècle.	
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H	 198	 :	 Catalogue	 des	 reliques	 qui	 existent	 dans	 l’abbaye	 de	 Saint	 Arnoul.	 14	 août	 1719.	

Interdiction	théâtre	profane	dans	l’abbaye.	

	

Abbaye	de	Saint-Clément	

H	495	:	Copie	de	l’acte	constatant	le	transfert	dans	l’église	de	Saint-Vincent	des	reliques	des	

saints	Victor,	Léonce	et	Spère	et	de	divers	autres	saints	(1142).	Procès-verbal	dressé	par	les	

visiteurs	provinciaux	de	Lorraine	et	de	Champagne	et	les	prieurs	de	Saint-Clément	et	de	Saint-

Vincent,	tous	les	quatre	de	l’ordre	de	Saint-Benoit,	constatant	l’existence	des	restes	mortels	

de	saint	Clément	au	moment	où	leur	translation	a	eu	lieu	de	l’ancienne	église	à	la	nouvelle.	

	

Abbaye	de	Saint-Symphorien	

H	 1342	 :	 Mémoires	 abrégées	 pour	 servir	 à	 l’histoire	 de	 l’abbaye,	 par	 Nicolas	 Chrétien.	

XVIIe	siècle.	

H	1367	:	Inventaire	des	reliques,	joyaux	et	ornements	de	l’église	de	Saint-Symphorien,	1634.	

H	1369	:	Copie	du	procès-verbal	de	la	translation	des	reliques	de	saint	Gordon,	ainsi	que	des	

saints	évêques	Papoul,	Agatime,	Goëry,	sigisbald.	Inventaire	et	mémoire	des	reliques	dans	la	

chapelle.	1625-1720.	

	

Abbaye	Saint-Vincent	

H	1922	:	Copie	d’un	procès-verbal	de	l’église	Saint-Vincent.	

H	 2020	 :	 Catalogues	 des	 reliques	 de	 l’Abbaye	 (1094).	 Lettres	 de	 l’empereur	 Charles	 IV	

attestant	qu’il	a	vu	 le	chef	sainte	Lucie	et	qu’il	 lui	a	été	remis	des	reliques	de	cette	sainte.	

Inventaire	des	reliques,	linges	et	ornements,	1642.	

H2021	:	Procès-Verbal	constatant	la	remise	faite	au	maréchal	de	Schomberg	de	reliques	de	

saint	Vincent	pour	être	adressées	à	la	reine	Anne	d’Autriche.	Envois	faits	par	l’abbaye	Saint-

Vincent	:	aux	religieux	de	Beaulieue	des	reliques	de	saint	Reding,	de	saint	Maurice,	etc.	Au	

cardinal	Barberin	pour	la	ville	de	Fuligno	(Italie)	des	reliques	de	saint	Félicien.	

H	2023	:	Inventaires	des	reliques,	1679.	

	

Couvent	des	Carmes-Déchaussés	de	Metz	

H	2862	:	Historique.	XVIIIe	siècle.	
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H	2868	:	Reliques.	Inventaire	des	actes	authentiques	attestant	l’existence	de	diverses	reliques	

appartenant	aux	PP.	Carmes.	1756.	

H	2869	:	Reliques.	Actes	attestant	l’existence	de	reliques	appartenant	aux	Carmes,	autorisant	

leur	exposition	etc.	

	

Célestins	de	Metz	

H	2916	:	Livre	des	actes	capitulaires	du	monastère	des	RR.	PP.	Célestins	de	Metz.	1726-1774.	

	

Couvent	des	chanoines	réguliers	de	Metz	(Abbaye	de	Saint-Pierremont	et	Collège	royal	de	Saint-

Louis)	

H	3310	:	Historique.	1671-XVIIIe	siècle.	

H	3330	:	Inventaire	de	l’église	Saint-Simon,	XVIIIe	siècle.	

	

Couvent	des	Dominicains	de	Metz	

H	3691	:	Historique.	XVIIe	siècle.	

H	3693	:	Inventaire	des	lieux	et	du	mobilier	du	couvent	en	1552.	

	

Couvent	des	Trinitaires	de	Metz	

H	3775	:	Note	historique	sur	le	couvent	des	Trinitaires.	

H	3776	:	Visite	des	couvents	et	procès-verbaux	des	visites.	

	

Abbaye	Saint-Pierre-aux-Nonnains	

H	 3906	 :	 Reliques,	 processions,	 cérémonies.	 1558-1743.	 Cérémoniale	 de	 l’abbaye	 (1622).	

Inventaire	des	reliques	remis	par	Madame	La	sénéchale	de	Lorraine	(1558).		Cérémonial	pour	

l’enterrement	(1633).	

	

Abbaye	de	Sainte-Marie	

H	3993	 :	 Copie	 trouvée	dans	 la	Châsse	de	 sainte	 Sérène	 (1635).	Bref	du	Pape	 Innocent	XI	

portant	indulgence	plénière	pour	le	jour	de	la	fête	de	sainte	Sérène	(26	juin	1677).	Bref	du	

pape	Innocent	XI	portant	indulgence	pour	le	jour	de	la	fête	de	sainte	Sérène	(30	avril	1677).	

Arrêts	 du	 Parlement	 de	Metz	 touchant	 l’exposition	 des	 reliques	 de	 sainte	 Sérène	 (1709).	
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Procès-verbal	de	la	translation	des	reliques	de	sainte	Sérène	dans	la	nouvelle	châsse	(15	avril	

1635).	Mémoire	de	 la	dépense	pour	 la	châsse	de	sainte	Sérène	(5	août	1630).	Légende	de	

Sainte-Sérène	 (non	 datée).	 La	 vie	 de	 Sainte	 Sérène	 Vierge	 et	 Martyre,	 tirée	 d’un	 vieux	

manuscrit	 latin	 (1622).	 Procès-verbal	 de	 la	 visite	 de	 la	 châsse	 de	 Sainte	 Sérène	 par	 Louis-

Joseph	de	Montmorency-Laval.	

H	3994	:	Fragment	d’un	cérémonial	de	l’abbaye	de	Sainte-Marie	(1360).	Copie	d’extraits	et	

fragments	de	l’ordinaire	et	cérémonial	de	Sainte	Marie	(1360).	

H	3996	:	Reliques,	1245-1758.	Billet	de	mort	de	la	sœur	de	Monterby	(1686).	

	

Abbaye	Sainte-Glossinde	

H	4061	:	Procès-verbal	relique	1534	(/3),	Document	de	1671	qui	autorise	le	rattachement	de	

Sainte	 Glossinde	 aux	 exercices	 spirituels	 de	 l’ordre	 de	 Saint-Dominique.	 (/4).	 Permission	

donnée	aux	abbesses	de	manger	gras	certains	jours,	par	Burcard	Stoer	(1480).	

H	4062	:	Inventaire	des	reliques	et	ornements	de	Sainte-Glossinde	(1632-1664).	Certificat	d’un	

don	des	Minimes	à	Sainte-Glossinde,	le	12	janvier	1659.	Procès-verbal	de	la	translation	de	la	

châsse	de	Sainte-Glossinde	(1704-1706).	Attestation	de	la	relique	des	Saints	Innocents	(1665).	

Échanges	de	reliques	avec	les	Carmélites	de	Paris	(1750).	Autorisation	de	détruire	un	ossuaire	

donné	à	l’abbaye	par	Georges	d’Aubusson,	en	1686.	

H	4063	 :	 Procédure	 entre	 les	 chanoines	 de	 la	 cathédrale	 de	Metz	 et	 les	 sœurs	 de	 Sainte-

Glossinde	au	sujet	du	service	religieux	que	les	chanoines	doivent	célébrer	à	Sainte-Glossinde	

le	jour	de	la	fête	de	cette	sainte	(1692).	État	des	offices	et	fêtes	célébrés	à	Sainte-Glossinde	

(1714).	

	

Clarisses	de	Metz	

H	4172	:	Plaque	commémorative	de	la	fondation	du	couvent	(après	1712).	Règle	(XVIIe	siècle).	

	

Carmélites	de	Metz	

H	4263	:	Cultes,	reliques.	1628,	1642,	1651.	Liens	entre	les	Carmélites	et	le	chapitre	cathédral	

concernant	les	offices	particuliers	(1670).	Office	du	Sacré-Cœur	de	Jésus	approuvé	par	Claude	

de	Saint-Simon,	évêque	de	Metz	(1735).	Lettre	entre	deux	carmélites	sur	la	dévotion	à	l’enfant	

Jésus	(1645).	Dédicace	du	couvent	à	l’Enfant	Jésus	(1691).	Attestation	de	la	relique	de	sainte	
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Libere	 et	 de	 sa	 châsse	 (1628).	 Mémoires	 et	 dons	 sur	 les	 reliques	 reçues	 au	 couvent	 des	

Carmélites	(1651).	Fête	de	saint	Jean	de	la	Croix	suite	à	sa	canonisation	(1725).	Indulgences	

pour	la	fête	de	saint	Elie	(1671).	Indulgences	plénières	accordées	par	le	Pape	aux	Carmélites	

de	Metz	si	elles	visitent	certains	oratoires	désignés	par	l’évêque	de	Metz	(1707).	Indulgences	

plénières	pour	ceux	qui	visiteront	le	couvent	des	Carmélites	de	Metz	le	jour	de	l’Annonciation	

(1707).	Indulgences	accordées	à	ceux	qui	visiteront	le	couvent	des	Carmélites	de	Metz	le	jour	

de	la	Saint-Joseph	(1718).	Affiliation	aux	exercices	spirituels	des	Bénédictines	de	Paris	(1702)	

et	au	couvent	de	Saint-Antoine	de	Vienne	(1750).	

	

Dominicaines	de	Metz	

H	4281	:	«	Abrégé	de	la	fondation	du	monastère	des	religieuses	précheresses	»,	de	la	main	de	

Michel	Plaimplel,	supérieur	(avant	1746).	

H	4289	:	Registre	rétrospectif	tenu	partir	de	1689	environ	des	entrées	et	professions	depuis	

1504	 jusqu’en	 1712,	 comprenant	 ensuite	 la	 liste	 des	 confesseurs	 et	 des	 officières,	 les	

évènements	remarquables	de	l’histoire	du	couvent.	

	

Ursulines	de	Metz	

H	4346	:	Fondations.	Culte.	1719-1789.	

	

Chanoinesse	de	Sainte-Marie-Madeleine	

H	4377	:	Culte,	 reliques,	1710-1749.	 Inventaire	des	reliquaires	et	ornements	de	 la	sacristie	

(1722).	Certificat	des	reliques	de	saint	Laurent	(1760).	Certificat	des	reliques	de	saint	Vincent	

de	Paul	(1760).	

	

Visitandines	de	Metz	

H	4424	:	Culte	et	reliques,	1739.	Certificat	de	reliques,	fête	de	saint	François	de	Sales,	fête	de	

Jeanne	de	Chantal.	

	

Hôpital	Saint-Nicolas	

1HDC1	:	Dons	de	reliques.	
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Fonds	déposé	de	l’évêché	

29J20	:	Approbations	de	reliques	(1755-1760).	

29J21	:	Approbations	de	reliques	(1769-1775).	

29J22	:	Approbations	de	reliques	(1776-1781).	

29J23	:	Approbations	de	reliques	(1785-1791).	

29J341	 :	 Registres	des	ordonnances	pour	 le	département	de	 la	Moselle	 :	 approbations	de	

reliques	(1802-1828).	Arrondissement	de	Metz	et	Sarreguemines.	

29J412	:	Reliques,	correspondances	(1804-1911).	

29J572	:	Évêché	:	reliques	(1803-1908).	

29J1078	:	Reliques.	Attestation	de	dépôt	de	reliques	à	l’occasion	de	consécrations	d’autels.	

Attestation	de	reliques	de	sainte	Lucie	dans	l’église	e	 l’abbaye	de	Saint-Vincent	de	Metz	et	

dans	l’église	d’Ottrange.	Attestation	d’authenticité	des	reliques	de	sainte	Élisabeth	(1780).	

	

Notre-Dame	de	Metz	

61J462	2D16	:	Reliques.	1833-1924.	

	

Saint-Eucaire	de	Metz		

61J467	B	1A1	:	Authentiques	de	reliques	(1820-1854).	

	

Saint-Martin	de	Metz	

61J467C	:	Reliques.	

	

Saint-Marcel	

61J467G	2DD1	:	Inventaire	des	ornements	et	objets	du	culte	de	la	sacristie.	XVIIIe	siècle.	

	

Saint-Vincent	de	Metz	

61J467E	2D1	:	Inventaire	des	effets	de	la	sacristie,	des	ornements	et	du	linge	d’église.	1818-

1856.	
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Collège	de	Metz	

D	 5	 :	 1592-1778.	 Supplication	 au	 roi	 pour	 se	 faire	 catholique,	 1592.	 Lettre	 de	 Charles	 de	

Lorraine	cardinal	de	Lorraine	aux	échevins	de	Metz,	annonçant	qu’il	a	chargé	le	chapitre	de	la	

cathédrale	de	Metz,	de	l’administration	entière	du	collège	nouvellement	érigé.	4	août	1595.	

Arrêt	du	conseil	du	roi	par	lequel	le	cardinal	Henry	de	Bourbon	est	maintenu	dans	la	direction	

du	collège	de	Metz.	1621.	Lettre	de	Henry	de	Bourbon,	évêque	de	Metz,	sur	le	choix	qu’il	a	

fait	des	Jésuites	pour	diriger	le	collège.	1622.	Liste	des	meubles	qui	se	trouve	dans	la	chapelle	

de	manse,	1699.	État	des	effets	de	sacristie	demandé	par	le	principal	du	collège.	

D	11	 :	 1600-1669.	Note	 indiquant	 les	«	propositions	 scandaleuses	des	quatre	ministres	de	

Metz	en	 leur	presche,	avancés	en	présence	du	père	Sevestre,	depuis	 le	14	décembre	1653	

jusqu’au	11	mars	1654	».	

D	12	:	Actes	d’abjurations,	1600-1680.	

D	13	:	Actes	d’abjurations,	1678-1698.	

D	80	:	Inventaire	des	archives,	du	mobilier	et	de	la	bibliothèque	du	collège,	1762.	

	

2. Bibliothèque	municipale	de	Metz	

Ms	245	:	Catalogue	des	reliques	de	l’abbaye	Saint-Arnoul,	1049.	

Ms	909	:	Mémoires	historiques	sur	Metz.	

	

	

III. Rouen	

	

1. Archives	départementales	de	Seine-Maritime	

Série	G	

G	867	:	Inventaire	des	biens	du	Cardinal	Georges	d’Amboise,	1510.	Grande	relique	de	la	jambe	

de	Monsieur	Saint-Georges.	

G	1203	:	Archevêché	de	Rouen,	copie	certifiée	par	M.	Le	Prévost,	chanoine,	d’une	lettre	écrite	

par	M.	de	Chaumont	à	Mgr	François	I	de	Harlay,	de	la	part	de	Louis	XIII,	«	pour	lui	demander	

pour	le	reliquaire	de	l’oratoire	royal	quelque	peu	de	reliques	de	saint	Romain,	approchante	

tout	au	plus	de	la	grosseur	du	bout	d’un	petit	doigt	de	la	main.	»	
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G	1231	:	Cure	de	Saint-Herbland	de	Rouen.	Acte	de	donation	faite	par	les	religieux	de	Fécamp	

à	l’église	de	saint	Herbland	d’une	relique	de	saint	Blaise,	en	1649.	On	rappelle	que	les	reliques	

de	saint	Herbland	et	de	saint	Blaise,	autrefois	déposées	en	l’église	de	Saint-Herbland	«	par	les	

malheurs	arrivés	aux	guerres	de	 l’an	1562,	avaient	été	brulées	au	milieu	du	chœur	par	 les	

protestants,	dont	les	marques	subsistaient	encore	ineffaçables	au	pavé.	»	

G	1240	 :	 Église	paroissiale	de	Saint-Michel	de	Rouen.	Vérification	 faite	par	Charles	Mallet,	

vicaire	général	de	monseigneur	de	Médavy,	des	reliques	de	saint	Bénigne,	martyr,	extraites	

du	cimetière	de	Saint-Calixte	à	Rome,	et	données	à	Elisabeth	Cavelier,	veuve	de	Louis	Carrel.	

Permission	au	curé	M.	François	de	Houppeville	de	les	exposer	à	la	vénération	des	fidèles	en	

l’église	Saint-Michel.	1679.	

G	1246	:	Église	paroissiale	Saint-Vivien	de	Rouen.	Procès-verbal	de	visite	des	reliques	de	saint	

Basilée,	saint	Alexandre,	pape,	et	sainte	Népharine,	par	M.	D’Andigné,	vicaire	général.	

G	1259	:	Augustins	déchaux	ce	Rouen.	Ordonnance	de	Mgr	François	II	de	Harlay	contre	le	frère	

Pacifique,	prieur	des	Augustins	déchaussés,	pour	distribution	d’un	billet	où,	sans	autorisation	

de	l’ordinaire,	était	annoncée	la	solennisation	de	la	fête	de	Notre-Dame-des-Sept-Douleurs	et	

traitée	 de	miraculeuse	 une	 image	 de	 Notre-Dame	 ;	 excuses	 présentées	 par	 ledit	 prieur	 ;	

pardon	par	lui	demandé	à	genoux	en	présence	du	conseil	de	l’archevêque,	de	MM.	de	Sainte-

Hélène	et	Mallet,	vicaires	généraux,	de	Tierceville,	official,	Thibaut,	pénitencier	et	d’Hincourt,	

promoteur	général...,	du	père	de	La	Bruière,	jésuite	

G	1260	:	Carmes	de	Rouen.	Permission	à	eux	accordée	aux	Carmes	par	Charles	Mallet,	vicaire	

général	de	Mgr	de	Médavy,	d’exposer	à	la	vénération	des	fidèles	des	reliques	de	saint	Lucidus,	

saint	Clarus,	saint	Magnus,	extraites	du	cimetière	de	Cyriaque	et	données	à	Philippe	de	Saint-

Joseph,	religieux	carme,	et	d’autres	reliques	des	compagnes	de	sainte	Ursule,	données	par	

Jacques	 Shorn,	 abbé	 de	 Saint-Martin	 de	 Cologne,	 à	 Charles	 Gondart,	 autre	 carme	 de	 la	

province	de	France,	aumônier	du	Roi.	Copie	de	l’acte	de	donation	faite	par	les	religieuses	de	

Saint-Marie-des-Anges	de	Florence	au	père	Philippe	de	Saint-Joseph,	d’un	voile	noir	qui	avait	

été	placé	sur	le	corps	de	sainte	Marie-Madeleine	de	Pazzi.	

G	1261	 :	Minimes	de	Rouen.	Acte	de	 la	 translation	des	 reliques	de	saint	 Justin	et	de	saint	

Théodose,	martyrs	que	les	Minimes	avaient	apportées	de	Rome	;	permission	accordée	auxdits	

religieux	par	Robert	le	Cornier,	vicaire	général,	de	les	exposer	à	la	vénération	publique.	
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G	1267	 :	Monastère	des	sœurs	de	Saint-François	et	Sainte-Elisabeth	de	Rouen.	Permission	

accordée	par	Silvestre	Merani,	évêque	de	Porphyre,	assistant	au	trône	pontifical,	d’exposer	à	

la	vénération	des	fidèles	certaines	reliques	extraites	du	cimetière	de	Saint-Agnès.	

G	1272	:	Copies	de	documents	relatifs	au	monastère	de	Saint-Ouen	de	Rouen.	Mandement	de	

François	Ier	pour	faire	inhibition	aux	officiers	du	Cardinal	George	II	d’Amboise	de	troubler	les	

religieux	dans	l’usage	de	leurs	processions	:	«	Voyant	en	l’année	1541	l’indisposition	du	temps	

et	le	grand	dommage	advenu	aux	fruits	de	la	terre,	à	raison	des	pluies,	grêles	et	autre	mauvais	

temps,	s’étaient	délibérés	faire	procession	e	porter	leurs	reliques	et	corps	saints	étant	en	leur	

monastère,	et	pour	les	accompagner	et	inviter	le	peuple	à	plus	grande	dévotion,	avaient	fait	

inviter	les	curés	ou	vicaires	avec	les	chapelains	de	huit	églises	paroissiales	étant	en	cette	ville	

de	Rouen	desquelles	 ils	ont	droit	de	présenter,	pour	plus	honorablement	 convoyer	 lesdits	

reliquaires,	du	chef	de	monsieur	Saint	Romain	et	le	corps	de	Monsieur	Saint	Ouen,	avaient	fait	

station	et	fait	 leur	dévotion,	suivant	et	ainsi	qu’ils	ont	accoutumé	de	faire,	à	Saint-Etienne-

des-Tonneliers.	»	

G	1282	:	Annonciades	de	Rouen.	Authentique	de	reliques	données	à	la	sœur	Angélique	des	

Hautes-Loges,	 Annonciade	 de	 Rouen,	 sous	 le	 sceau	 et	 la	 signature	 de	 Pierre	 Lambert,	 de	

l’ordre	des	Augustins,	évêque	de	Porphyre,	assistant	au	trône	pontifical.	1706.	

G	 1295	 :	 Second	 monastère	 de	 la	 Visitation	 de	 Rouen.	 Permission	 accordée	 par	 Joseph	

Eusanius	Aquitanus,	évêque	de	Porphyre,	aux	religieuses,	d’exposer	à	la	vénération	des	fidèles	

des	reliques	extraites	du	cimetière	de	Calixte.	1679.	

G	 1300	 :	 Cimetière	 Saint-Maur,	 dépendant	 de	 l’Hôtel-Dieu.	 Vérification	 par	 François	

Mascranny,	vicaire	général	de	Mgr	de	Médavy,	de	reliques	exposées	à	la	vénération	des	fidèles	

dans	la	chapelle	du	cimetière	Saint-Maur.	

G	1922	:	Lettre	de	M.	de	Chaumont	à	Mg	de	Harlay	;	le	roi	remercie	l’archevêque	de	l’envoi	

des	reliques	de	saint	Romain,	31	décembre	1638.	

G	2085	:	Inventaire	de	reliques,	chapitre	cathédral,	XVe	siècle.	

G	2104	:	«	L’an	de	grâce	1555,	le	mercredi	dernier	jour	de	juillet,	par	le	commandement	et	

l’ordonnance	de	vénérables	personnes	messieurs	du	chapitre	de	Rouen,	inventaire	a	été	fait,	

par	le	menu,	des	bagues	et	joyaux	étant	affichées	et	trouvées	en	la	châsse	ou	fierté	de	Notre-

Dame	 et	 autres	 reliquaires,	 tant	 en	 or,	 argenterie,	 tapisserie	 que	 autres	 choses	 pour	 lors	

trouver	en	essence	en	la	sacristie	de	ladite	église,	présence	de	discrètes	personnes	messieurs	

maître	Jean	Rome	et	Jacques	Canterel,	chanoines	et	superintendants	de	la	fabrique	d’icelle	
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église,	par	Pierre	Houppeville,	garde	du	métier	d’orfèvre,	Jacques	Lanier	et	Michel	Treugard,	

orfèvres,	évoqués	et	appelés,	jouxte	et	ainsi	qu’il	est	contenu	par	les	chapitres	ci-après	rédigés	

par	écrit	par	maître	Christophe	Bauldoun,	prêtre,	notaire	et	tabellion	dudit	chapitre.	»	

G	2108	:	Inventaire	de	1573	de	la	sacristie	de	l’église	cathédrale	Notre-Dame	de	Rouen.	

G	2111	:	Inventaire	de	1674	de	la	sacristie	de	la	Cathédrale	de	Rouen	par	Farin	et	Alphonse	

Malhortie.	

G	2112	:	Inventaire	de	la	sacristie	de	l’église	primatiale	et	métropolitaine	de	Notre-Dame	de	

Rouen	en	1686	par	messieurs	Champagne	de	Séricourt	et	Auvray.	

G	2113	:	Idem	en	1714	par	Messieurs	de	Bove	et	Cuquemelle.	

G	2114	:	Idem,	en	1786	par	messieurs	de	Mesonval,	de	Goyon	et	Baillif-Mesnager.	

G	2121	 :	 Délibérations	 capitulaires	 de	Notre-Dame	 de	 Rouen.	 Août	 1413,	Michel	 Roussel,	

bénéficié	en	la	cathédrale,	commis	à	la	garde	du	soulier	de	la	Sainte-Vierge,	du	bras	de	Saint-

Romain	et	autres	reliques.	

G	2128	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	29	janvier	1436,	Robert	Morelct	

est	commis	pour	montrer	aux	fidèles	le	corps	et	les	reliques	de	saint	Sever	suivant	l’usage.	30	

juillet	 1438,	 les	 chanoines	 reconnaissent	 avoir	 reçu,	par	 les	mains	du	 jacobin	Œilouvert,	 5	

pantenôtres	d’or	et	un	petit	fermailler	d’or	où	est	l’image	de	Notre-Dame,	légués	à	la	châsse	

de	Notre-Dame	par	la	défunte	dame	de	Douville.	

G	2130	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	23	septembre	1441,	nomination	

d’une	commission	qui	visitera	les	reliques	de	l’église,	les	inscrira	sur	un	tableau,	et,	à	certains	

jours,	les	exposera	à	la	vénération	des	fidèles.	18	mai	1443,	les	chanoines	permettent	au	duc	

d’York,	 lieutenant	 d’Henri	 VI	 en	 France,	 de	 faire	 baptiser	 son	 enfant	mâle	 aux	 fonts	 de	 la	

Cathédrale	 ;	 il	 sera	 reçu	 avec	 grand	 honneur	 ;	 on	 disposera	 le	 chœur	 ;	 on	 découvrira	 les	

tombeaux	;	les	reliques	seront	exposées	sur	l’autel	de	la	nef.	

G	2131	 :	 Délibérations	 capitulaires	 de	Notre-Dame	de	Rouen.	 Le	 1er	 février	 1448,	 le	 sous-

chantre	 Guillaume	 le	Machecrier	 député	 par	 le	 chapitre	 pour	 exposer	 au	 peuple,	 suivant	

l’usage,	corpus	et	reliquias	sancti	Severi,	Ravennensis	episcopi,	die	lune	proxima.	10	mai,	offre	

à	la	châsse	de	Notre-Dame,	par	un	anonyme,	de	unam	zonam	argenti,	minutam	perlis	et	vitro	

claro	et	rubeo	ad	modum	lapidum,	continentem	centum	couppletz	gallice	sive	mordantes	

G	 2134	 :	 Délibérations	 capitulaires	 de	 Notre-Dame	 de	 Rouen.	 Mardi	 18	 novembre	 1449,	

mention	d’une	offrande	de	20	écus	d’or	faite,	la	veille,	par	Charles	VII,	après	la	messe	et	le	

baisement	des	reliques.	
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G	2135	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen,	14	février	1456	(V.	S.),	legs	fait	

par	un	chapelain	à	la	châsse	de	Notre-Dame	d’une	ceinture	avec	tissu	de	fil,	ferrée	d’argent.	

G	2139	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	28	novembre	1475,	la	fierte	de	

sainte	Anne	sera	remise	à	la	confrérie	de	cette	sainte	pour	être	réparée,	mais	préalablement	

on	en	retirera	les	reliques.	

G	2149	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	1er	décembre	1518	:	reliquaire	

d’argent	offert	par	l’archevêque	pour	y	mettre	une	relique	de	saint	Ouen.	

G	2155	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	24	mars	1536,	la	dame	de	Nevers	

et	la	veuve	du	Sénéchal	sont	venues	visiter	les	reliques.	

G	2161	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	3	février	1553,	relique	de	saint	

Blaise	donnée	au	chapitre	par	le	chanoine	Masselin.	

G	2165	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	17	décembre	1562,	mention	de	

l’emprisonnement	 de	 Delisle,	 maître	 de	 la	 monnaie,	 qui	 avait	 reçu	 les	 reliquaires	 et	

l’argenterie	des	églises.	

G	 2168	 :	 Délibérations	 capitulaires	 de	 Notre-Dame	 de	 Rouen,	 rédigées	 par	 Gouberville,	

commençant	au	8	mai	1567,	finissant	au	16	décembre	1569.	–15	mai	1567,	«	aucuns	bons	

bourgeois	 de	 cette	 ville,	 amateurs	 de	 la	 religion	 catholique,	 proposent	 de	 faire	 couvrir	

d’argent	la	châsse	de	Notre-Dame,	si	messieurs	du	chapitre	veulent	y	contribuer	de	moitié	;	le	

chapitre	accepte	cette	proposition	;	on	emploiera	à	la	décoration	de	la	châsse	«	les	pierreries	

qui	ont	esté	retirées	de	celle	qui	a	esté	perdue,	parce	que	la	Reine-mère	a	eu	la	despouille	

d’icelle	chasse	et	promis	qu’elle	en	récompenseroit	le	chapitre.	»	

G	2170	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	5	février	1573,	les	reliques	de	

saint	Sever	seront	mises	sur	les	fonts	pour	y	être	vénérées	par	les	fidèles.	

G	2179	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen,	rédigées	par	Amelot,	notaire	du	

chapitre,	commençant	au	7	mars	1595,	finissant	au	1er	décembre	1598.	14	août	1597,	chaîne	

d’or	 léguée	 à	 la	 châsse	 de	 Notre-Dame	 par	 Jeanne	 Bigot,	 veuve	 de	M.	 Gaston	 Baudouin,	

seigneur	de	Préaux.		

G	2184	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	17	août	1616,	règlement	pour	

le	devoir	des	serviteurs	de	l’église,	notamment	pour	du	garde	des	reliques.	

G	2186	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	21	août	1625,	désormais,	lors	

de	l’ostension	des	reliques	de	saint	Sever,	le	sermon	sera	fait	par	les	dignités	et	chanoines,	

chacun	à	leur	tour	suivant	l’ordre	de	réception.	
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G	2187	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen,	rédigées	par	M.	Le	Chevalier,	

commençant	au	1er	août	1626,	finissant	au	22	juin	1631.		22	février	1627,	les	deniers	du	jubilé,	

montant	 à	 2,473	 livres,	 seront	 employés	 à	 faire	 faire	 une	 châsse	 de	Notre-Dame	 à	 lames	

d’argent,	la	plus	belle	que	faire	se	pourra.	29	juillet	1627,	dessin	d’une	châsse	de	Notre-Dame	

soumis	 au	 chapitre	 par	 le	 sculpteur	 Jacques	 Perdry	 20	 aout	 1627,	 le	 sermon	 fait	 lors	 de	

l’ostension	des	reliques	sera	fait	non	plus	le	premier	lundi	après	la	purification,	mais	le	jour	de	

la	fête	dudit	saint.		3	mars	1628,	marché	fait	avec	Hercule	Lemire,	orfèvre,	pour	la	châsse	de	

Notre-Dame	en	argent	vermeil.	Le	20	août	1629,	le	corps	de	saint	Senier,	évêque	d’Avranches,	

sera	tiré	de	la	châsse	de	Tous	les	Saints	et	mis	dans	une	châsse	à	part,	décemment	ornée.	17	

février	1630,	bénédiction	de	la	nouvelle	châsse	par	Godart,	trésorier.		

G	2188	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	19	août	1632,	relique	de	saint	

Nicaise	donnée	au	chapitre	par	le	prieur	de	Meulan.	On	conservait	à	Meulan	le	sreliques	de	

saint	Nicaise,	de	saint	Quirin	et	de	saint	Scuvicule.	9	août	1633,	lettre	en	latin	imprimée	de	M.	

Le	Prévost	relative	à	l’invention	de	saint	Léon,	archevêque	de	Rouen.	

G	 2189	 :	 Délibérations	 capitulaires	 de	 Notre-Dame	 de	 Rouen.	 28	mai	 1638,	 à	 l’autel	 des	

reliques	devant	le	crucifix	on	mettra	une	image	de	saint	Louis,	en	marbre	de	même	grandeur	

que	 celle	 de	 la	 Sainte	Vierge.	 27	 décembre	 1638,	M.	 de	Chaumont,	 bibliothécaire	 du	Roi,	

demande	pour	Louis	XIII	quelques	reliques	de	la	cathédrale.	

G	2190	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	10	janvier	1639,	reliques	de	saint	

Sever	et	de	saint	Senier,	évêques	d’Avranches,	tirées	des	châsses	pour	le	roi	Louis	XIII.	Le	2	

avril	1639,	reliques	de	saint	Mellon	en	la	possession	des	bonnetiers	et	chapeliers,	confrères	

de	la	confrérie	de	Saint-Denis,	conservées	dans	un	coffre,	en	leur	maison	commune	du	Mont-

Saint-Denis.	 Obligation	 de	 conserver	 ses	 reliques	 dans	 la	 cathédrale.	 23	 avril	 1639,	

consécration	d’un	petit	autel	derrière	 le	chœur	pour	y	poser	 les	saintes	 reliques.	27	 juillet	

1641,	demande	de	reliques	par	madame	la	générale	des	galères.	

G	2191	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	18	septembre	1646,	la	châsse	

de	saint	Senin,	où	se	trouve	le	corps	entier	du	saint,	sera	exposée	sur	l’autel	à	la	grand’messe.	

On	 disposera,	 pour	 recevoir	 ces	 reliques,	 l’ancienne	 châsse	 de	 Notre-Dame.	 3	 juin	 1647,	

certificat	envoyé	par	le	chapitre	de	Corbie	au	sujet	de	l’authenticité	de	la	relique	du	lait	de	la	

Vierge,	nouvellement	obtenue	à	la	requête	des	trois	Etats	de	Normandie.	
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G	2193	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	29	octobre	1654,	on	prie	Charles	

Dufour,	curé	de	Saint-Maclou,	abbé	de	Notre-Dame	d’Aulnay,	de	faire	 la	bénédiction	de	 la	

châsse	de	tous	les	saints,	où	l’on	veut	rétablir	les	reliques	qui	s’y	trouvaient	autrefois.	

G	2196	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	13	décembre	1667,	on	conférera	

avec	le	prieur	de	l’Ile-Dieu	pour	l’obtention	de	reliques	de	saint	Victrice,	de	saint	Evode	et	de	

saint	Romain.	

G	2197	:	Délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	17	avril	1670,	messieurs	Mallet	

et	Throsnel	sont	autorisés	faire	ce	qu’ils	jugeront	à	propos	pour	obtenir	des	reliques	de	saint	

Romain,	de	saint	Evode	et	aussi	saint	Victrice.	30	septembre	1670,	M.	Mallet	annonce	que	

Mgr	Colbert,	général	de	l’ordre	de	Prémontré,	accorde	volontiers	à	la	compagnie	des	reliques	

de	saint	Romain,	de	saint	Evode	et	autres	saints	archevêques	dont	les	corps	sont	dans	l’abbaye	

de	Braine.	

G	2207	:	Minutes	des	délibérations	capitulaires	de	Notre-Dame	de	Rouen.	5	avril	1684,	on	

demandera	aux	religieux	de	l’abbaye	de	Braine	proche	Soissons	des	reliques	de	saint	Romain,	

de	saint	Evode	et	de	saint	Victrice,	archevêque	de	Rouen.	

G	2540	:	Compte	de	la	fabrique	de	Notre-Dame	de	Rouen,	1541-1542,	Mention	«	de	la	châsse	

de	Mgr	Saint-Sever	qui	étoit	demeurée	à	Saint-Gervais	faute	de	porteurs.	»		

G	2558	:	Compte	de	Robert	Richer,	procureur	de	la	fabrique	de	Notre-Dame	de	Rouen,	de	la	

Saint-Michel	1562	à	la	Saint-Michel	1563	:	des	reliques	de	l’église	qui	avaient	été	monnayées	

par	Nicolas	de	Lisle,	maître	de	la	monnaie	à	Rouen,	pendant	les	troubles.	

G	2576	:	Compte	de	la	fabrique	de	Notre-Dame	de	Rouen,	1589-1590.	On	signale	le	vol	qui	

avait	 été	 fait,	 à	 la	 châsse	 de	 Notre-Dame,	 d’un	 anneau	 d’or	 auquel	 était	 enchâssée	 une	

cornaline.	

G	 2595	 :	 Compte	 de	 la	 fabrique	 de	 Notre-Dame	 de	 Rouen	 1612-1613.	 Michel	 Lourdet,	

sculpteur,	chargé	du	travail	des	châsses.	

G	2609	:	Comptes	de	la	fabrique	de	Notre-Dame	de	Rouen	1626-1627.	Paiement	«	A	Jacques	

Perdry,	sculpteur,	pour	avoir	fait	un	crayon	de	la	châsse	Notre-Dame,	6	sous.		

G	2661	:	Pièces	justificatives	du	compte	de	la	fabrique	1612-1613	:	facture	pour	la	réparation	

de	 la	 châsse	 de	 saint	 Sever,	 18	 livres.	 «	A	Michel	 Lourdet,	 sculpteur,	 pour	 la	 parpaye	 des	

châsses	qu’il	a	fait,	à	mettre	les	reliques	de	saint	Sever,	18	livres.	»	

G	2675	:	Pièces	justificatives	du	compte	de	la	fabrique,	1626-1627.	«	A	Jacques	Perdry,	maître	

sculpteur,	pour	avoir	fait	un	craion	de	la	châsse	Notre-Dame,	6	livres	».	
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G	2676	:	Pièces	justificatives	du	compte	de	la	fabrique,	1627-1628.	A	Hercule	Lemire,	orfèvre,	

pour	la	façon	d’une	châsse	de	Notre-Dame,	toute	d’argent	vermeil,	600	livres.	

G	2678	:	Pièces	justificatives	du	compte	de	la	fabrique	1629-1630	:	«	A	Michel	Lourdet,	maître	

sculpteur,	pour	avoir	peint	et	doré	le	platfond	de	la	châsse	Notre-Dame,	4	francs	et	demi.	–	A	

Pierre	Richard,	gainier,	pour	avoir	garni	la	nouvelle	châsse	de	Notre-Dame	et	fourni	une	petite	

caisse	de	velours	cramoisy	pour	mettre	les	reliques	dedans	ladite	châsse,	11	livres	10	sous.	

G	 2698	 :	 Pièces	 justificatives	 du	 compte	 de	 la	 fabrique	 :	 1655-1656.	 Mémoire	 de	 Roger	

Bezoche,	vitrier	:	pour	2	grands	carreaux	de	verre	remis	à	la	châsse	du	corps	saint,	1	livre	8	

sous.	

G	2828	:	Pièces	justificatives	du	compte	de	la	fabrique	1630	:	Certificat	de	M.	Nicolas	Davanne,	

prieur	de	Bonnenouvelle	et	de	Saint-Nicaise	au	fort	de	Meulan	constatant	qu’il	a	tiré	d’une	

grande	 châsse	 d’argent	 de	 Saint-Nicaise	 au	 prieuré	 de	 Meulan,	 quelques	 reliques	 pour	

l’archevêque	et	le	chapitre.	Marché	avec	Hercule	Lemyre	pour	la	châsse	d’argent	vermeil	doré	

de	Notre-Dame	de	Rouen	(100	marcs	d’argent,	2	pieds	et	demi	de	 longueur,	22	pouces	de	

hauteur,	6	histoires	de	la	Vierge),	1628.	

G	2830	:	Pièces	justificatives	du	compte	de	la	fabrique	:	1660.	A	Jean	Henault,	35	livres	pour	

avoir	doré	le	pied	des	châsses	de	la	Vierge,	1660.	

G	 2841	 :	 Registre	 des	mandants	 de	 paiement	 délivrés	 par	 la	 chambre	 de	 la	 fabrique.	 27	

octobre	1760,	au	sieur	Le	Gris,	ébéniste,	pour	avoir	fait	et	sculpté	un	reliquaire	pour	mettre	le	

suaire	de	saint	Sever.	«	1777,	18	mars,	au	sieur	Mausui,	ciseleur	et	doreur,	pour	fourniture	et	

main-d’œuvre	des	réparations	de	la	châsse	destinée	à	contenir	les	reliques	de	saint	Romain,	

1,100	livres.	»	

G	3426	:	Testaments	de	chanoines	du	chapitre	cathédral	de	Rouen.	–	Étienne	Burnel,	curé	de	

Roncherolles	en	Bray	;	testament	:	«	Je	donne	à	la	fierte	Notre-Dame	une	bague	d’or	où	il	y	a	

un	ruby	enchâssé	et	une	perle	pendante	et	à	la	fierte	Saint-Romain	une	verge	d’or	où	il	y	a	un	

diamant	enchassé	en	façon	de	pointe	»,	1544.	

G	 3445	 :	 Testaments	 de	 chapelains	 de	 Notre-Dame	 de	 Rouen,	 1484-1498.	 Étienne	

d’Ourmesnil,	curé	de	Marcouville	;	lègue	à	la	châsse	de	Notre-Dame	un	Agnus	Dei,	d’argent	

doré,	«	lequel	je	tiens	bien	cher	en	tant	qu’il	a	touché	plusieurs	grandes	reliques	estantes	tant	

ès	parties	de	France	que	en	ceste	ville	de	Rouen	et	ès	parties	de	Normandie	»,	1495.	
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G	3448	 :	 Testaments	de	chapelains	de	 la	cathédrale,	1519-1644.	Christophe	de	Buus,	 curé	

d’Alliquerville	;	donne	à	la	châsse	Notre-Dame	sa	croix	d’or	où	il	y	a	de	la	vraie	croix	de	Notre-

Seigneur	et	de	l’autre	côté	le	Pater	noster,	1625.	

G	 3489	 :	 Liasse	 de	 papiers,	 1700-1788.	 Lettres-patentes,	 arrêts,	 mémoires,	 pièces	 de	

correspondance	et	autres	documents	concernant	le	privilège	Saint-Romain.	–	«	Mémoire	sur	

le	différend	d’entre	les	sieurs	archevêque,	chanoines	et	chapitre	de	l’église	métropolitaine	et	

primatiale	de	Rouen	et	la	cour	des	aydes	et	le	bailli	de	la	même	ville,	au	sujet	du	privilège	de	

la	fierte	ou	châsse	de	Saint-Romain	»,	vers	1701.	(Imprimé).,	–	Mémoire	pour	répondre	à	celui	

envoyé	par	MM.	les	avocats	généraux	du	parlement	de	Rouen	à	Mgr	le	chancelier,	au	sujet	de	

la	prétention	qu’ils	ont	d’exclure	le	procureur	général	de	conclure,	dans	 les	cérémonies	de	

l’Ascension,	au	jugement	du	prisonnier.	–	Édit	du	Roi	concernant	la	délivrance	des	prisonniers	

pour	crime	qui	se	trouvent,	à	l’avènement	des	évêques	d’Orléans,	dans	les	prisons	de	cette	

ville,	novembre	1753	(Imprimé).	–	Lettres	de	M.	De	la	Ville,	avocat	au	parlement	de	Paris.	–	

Lettres-patentes	pour	l’exercice	du	privilége	de	la	fierté,	25	mai	1756.	–	Procès-verbal	de	visite	

par	 Le	 Cat,	 du	 cadavre	 de	 Madeleine	 Cavelier,	 22	 août	 1761.	 –	 Lettre	 de	 Maupeou	 à	

l’archevêque,	au	sujet	du	refus,	 fait	par	 le	Conseil	supérieur,	du	prisonnier	présenté	par	 le	

chapitre,	13	 juin	1772.	–	Extrait	du	plaidoyer	 fait	par	M.	de	Belbeuf,	procureur	général	du	

parlement,	le	jour	de	l’Ascension	1775,	à	l’occasion	de	la	délivrance	du	prisonnier	choisi	parle	

chapitre.	

G	3513	:	Liasse	de	papiers,	XVIIe	siècle.	Mémoires	imprimés	concernant	le	privilège	de	Saint-

Romain.	–	«	Mémoire	sur	le	différend	d’entre	les	sieurs	archevesque,	chanoines	et	chapitre	

de	 l’église	métropolitaine	et	primatiale	de	Rouen	:	et	 la	cour	des	Aides	et	 le	bailliage	de	 la	

même	ville	au	sujet	du	privilège	de	la	fierté	ou	châsse	de	Saint-Romain	».	–	Requête	présentée	

au	Roy,	–	suivie	de	l’inventaire	des	titres	et	pièces	produites	par	le	chapitre.	

G	3553	 :	Confrérie	Notre-Dame	dans	 la	cathédrale	de	Rouen,	 titres	et	 rentes	de	propriété	

1214-1572.	 1	 sou	 sur	 une	 maison	 vis-à-vis	 du	 moulin	 Claquerel,	 assujettie	 d’ailleurs	 à	 la	

fourniture	d’une	bouteille	de	vin	à	ceux	qui	portaient	la	châsse	Notre-Dame,	le	mercredi	des	

Rogations,	lorsque	la	procession	revenait	de	Saint-Nicaise.	

G	3550	:	Comptes	de	la	confrérie	Notre-Dame	dans	la	cathédrale	de	Rouen,	1603-1668.	1638,	

«	 le	 jour	 de	 l’Assomption	 de	 la	 Vierge,	 la	 procession	 générale	 a	 esté	 faite,	 par	 le	

commandement	 du	 Roy,	 affin	 de	 prier	 Dieu	 qu’il	 donnast	 un	 heureux	 accouchement	 à	 la	
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Reyne,	en	 laquelle	procession	a	esté	portée	 la	châsse	Notre-Dame,	avec	 le	 luminaire	de	 la	

confrérie.	»	

G	3559	:	Comptes	de	la	confrérie	Notre-Dame	dans	la	cathédrale	de	Rouen,	1603-1668.	Payé	

à	 Jacques	 Perdry,	 maître	 sculpteur	 de	 cette	 ville,	 pour	 les	 dessins	 qu’il	 a	 faits,	 par	 le	

commandement	de	la	compagnie,	pour	le	maître-autel,	30	sous.	

G	3568	:	Confréries	dans	la	cathédrale,	XVIIIe	siècle.	Confrérie	de	Saint-Firmin,	Saint-Eustache	

et	de	tous	les	saints	:	États	de	l’argenterie	;	parmi	les	obligations	des	confrères,	celle	de	porter	

la	châsse	de	tous	les	saints	les	jours	des	Rogations.	

G	3582	:	Fondations	à	la	cathédrale,	1661-1721.	«	Le	jour	de	la	Visitation,	il	y	aura	procession	

auparavant	la	messe,	en	laquelle	sera	portée	la	châsse	de	la	Sainte	Vierge	;	elle	sera	sur	l’autel	

pendant	les	offices;	les	cierges	des	colonnes,	des	lampes	et	des	carolles	de	cuivre	et	chambon	

seront	allumés	aux	vespres,	matines	et	la	messe,	et	les	cierges	du	jubé	du	depuis	l’exposition	

jusqu’à	la	fin	des	matines,	»)	9	juillet	1675.	

G	3622	:	Liasse	de	document.	Propositions	du	promoteur,	1629	:	«	Qu’il	soit	pourveu	à	ce	que	

les	 enfants	 de	 chœur	 apprennent	 le	 catéchisme,	 qu’il	 leur	 soit	 enseigné	 par	 le	maître	 de	

grammaire,	 que	 le	 vénérable	 corps	 de	 saint	 Sinerus,	 évesque	 d’Avranches,	 soit	 tiré	 de	 la	

châsse	de	tous	les	saints	et	mis	à	part	en	une	nouvelle	châsse	décemment	ornée,	à	ce	que	la	

mémoire	n’en	soit	abolie	(Remis	à	délibérer	sur	le	présent	article	a	une	autre	fois).	»	

G	3661	:	Lettre	de	Robbe,	prieur	de	Saint-Ouen,	1765,	consultation,	mémoire	au	sujet	de	la	

séance	des	reliques	dans	le	chœur	de	la	cathédrale	aux	processions	générales,	1764,	1765.	

Requête	de	1598	du	curé	et	des	trésoriers	de	Saint-Godard	sur	une	procession	en	mémoire	

des	reliques	de	Saint-Romain.	

G	3666	:	«	Ensuivent	les	mises	faites	par	moi	Jean	de	Quintanadoynes,	chanoine	de	Rouen,	

pour	 la	 conservation	 des	 reliques,	 chappes	 et	 ornements	 et	 joyaux	 dedans	 la	 sacristie	 de	

Notre-Dame	de	Rouen,	1562.	»	Procès-verbal	de	visite	des	reliquaires	où	se	conservaient	le	

suaire	 de	 saint	 Just	 et	 celui	 de	 saint	 Senier,	 et	 du	 dépôt	 de	 ces	 reliques	 dans	 d’autres	

reliquaires,	1761	;	suaire	de	saint	Sever	trouvé	«	dans	une	caisse	de	bois	de	chêne	couverte	

d’un	vieux	maroquin	avec	un	dessin	en	clous	de	cuivre	jadis	dorés	et	de	petites	plaques	de	

cuivre	émaillées	 sur	 lesquelles	 était	 représenté	un	dragon.	»	 –	Procès-verbal	 de	 visite	des	

reliques	contenues	dans	l’ancienne	châsse	de	saint	Romain	constatant	que	le	corps	de	saint	

Romain	fut	visité,	en	1036,	par	Gradulfe,	abbé	de	Fontenelle,	en	1124,	par	Jean,	cardinal	de	

Crème;	qu’en	1179,	 l’archevêque	Rotrou	fit	 transférer	dans	une	nouvelle	châsse,	ornée	de	
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pierreries,	 le	 corps	 de	 saint	 Romain	 dont	 l’antique	 châsse	 avait	 été	 dépouillée	 de	 ses	

ornements	 précieux	 dans	 un	 temps	 de	 famine	 et	 pour	 venir	 au	 secours	 du	 peuple,	 ladite	

translation	faite	en	présence	d’Aruout,	évoque	de	Lisieux.	

G	3716	:	Lettre	de	Mgr	François	de	Harlay	à	M.	de	Chaumont,	bibliothécaire	du	Roi	Louis	XIII.	

Envoi	fait	par	le	chapitre	de	Rouen.	

G	4462	:	Lettre	de	M.	de	Chaumont	à	Mgr	de	Harlay,	archevêque	de	Rouen	:	il	demande	des	

reliques	pour	le	roi,	notamment	celles	de	saint	Romain.	

G	4507	:	Copie	d’un	certificat	de	l’archevêque,	relatif	aux	reliques	données	par	le	chapitre	à	

Louis	XIII.	

G	 6225	 :	 Registre	 de	 la	 fabrique	 de	 la	 paroisse	 de	 Saint-Amand	 de	 Rouen.	 Copies	

d’authentiques	de	reliques	données	par	le	président	et	la	présidente	d’Acquigny	(Saint	Mauxe,	

saint	Vénérand	et	leurs	compagnons,	saint	Amand,	la	sainte	Croix).	Etat	de	l’argenterie	:	«	Les	

deux	reliquaires	dans	lesquels	sont	renfermés	les	reliques	(de	saint	Vénérand,	saint	Mauxe	et	

saint	Amand)	ont	esté	faites	sur	le	dessein	du	sieur	Thibault,	architecte	de	Rouen,	par	le	sieur	

Le	 Cœur,	 menuisier.	 Ils	 consistent	 en	 2	 doubles	 boites	 de	 bois	 de	 chesne,	 les	 secondes	

desquelles	sont	de	forme	ovalle,	et	contiennent	les	saintes	reliques,	artistement	ornées	par	

les	dames	religieuses	angloises,	dites	Gravelines.	Celles	qui	 les	enferment	sont	quarrées	et	

ferment	 à	 clef.	 La	 face	 extérieure	 est	 en	 forme	 de	 quadre	 sculpté	 par	 le	 sieur	 François,	

sculpteur	à	Rouen,	et	dorées	en	huille	par	le	sieur	Magny,	peintre	doreur	de	Paris.	»	

G	6228	:	Comptes	de	la	Fabrique	de	l’église	de	Saint-Amand.	1789-1790,	24	livres	aux	Capucins	

pour	quatre	sermons	prêchés	les	jours	des	fêtes	de	saint	Arnaud	et	des	reliques	

G	6240	:	Abrégé	des	fondations	de	 la	fabrique	de	Saint-Amand.	Authentiques	de	reliques	:	

fragment	 de	 la	 vraie	 croix,	 relique	 de	 saint	 Amand.	 Affiche	 imprimée	 pour	 la	 fête	 de	

l’exposition	des	reliques	de	saint	Amand,	26	octobre	1749.	

G	6306	:	Comptes	de	la	fabrique	de	l’église	Saint-Cande-Le-Jeune	de	Rouen,	1659-1672.	«	À	

M.	Hénault,	peintre,	qui	a	peint	le	tableau	du	Saint-Sacrement,	qui	est	derrière	le	chœur,	6	

livres	»,	1662.	

G	 6336	 :	 Fabrique	 de	 l’église	 Saint-Cande-le-Vieux	 de	 Rouen.	 Inventaires	 des	 reliques	 de	

l’église	en	1636.	Autres	inventaires	entre	1679	et	1703.	Reliques	de	Saint-Cande.	Au	chapitre	

des	reliquaires	et	argenterie	:	«	Une	châsse	de	Mr	saint	Cande.	Ung	reliquaire	d’un	os	de	saint	

Cande,	mis	en	une	piramide	en	façon	d’argent	doré.	Un	reliquere	enchassé	dans	du	bois	en	

forme	de	bras.	Un	reliquere	enchassé	d’argent,	où	est	escript	:	Ung	os	de	saint	Estienne.	Un	
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reliquere	 représenté	 par	 une	 figure	 en	 cuivre,	 portant	 des	 relieques	 de	 saint	 Cande.	 Une	

boette	dans	laquelle	est	enfermé	un	chappellet	et	une	ceynture	de	sainte	Pience.	Une	châsse	

de	bois	dans	laquelle	est	une	coste	de	madame	sainte	Pience	

G	6338	:	Eglise	de	Saint-Cande-le-Vieux	de	Rouen.	Procès-verbaux	de	vérifications	des	reliques	

en	1422	par	Bertholin	de	Qualus,	vicaire	général	du	cardinal	de	Plaisance.	

G	6341	:	Comptes	de	la	paroisse	de	Saint-Cande-le-Vieux	de	Rouen.	1582,	à	Guillaume	Follie,	

menuisier,	pour	une	grande	table	longue	de	14	pieds	et	demi,	pour	sur	icelle	mettre	les	saintes	

reliques	aux	jours	que	l’on	communie.	

G	6342	:	Comptes	de	la	paroisse	de	Saint-Cande-le-Vieux	de	Rouen.	1597,	«	à	messieurs	les	

chanoines	pour	leur	droit	des	reliques,	pour	les	dresser	aux	fêtes	accoutumées	et	remettre	en	

leur	 place,	 60	 sous.	 ».	 Reliquaire	 refait	 par	 Poullain,	 orfèvre,	 1597.	 1627,	 coffret	 en	 façon	

d’écrin	doré,	pour	le	reliquaire	de	saint	Pience.	

G	6356	:	Accord	entre	les	curés	de	Saint-Cande-le-Vieux	et	les	trésoriers	et	les	paroissiens,	au	

sujet	du	droit	prétendu	par	les	premiers	de	prendre	toutes	les	oblations	qui	sont	faites	dans	

ladite	église	et	spécialement	la	moitié	de	celles	qui	sont	faites	aux	reliques,	4	août	1491.	

G	 6357	 :	 Vérification,	 à	 diverses	 époques,	 des	 reliques	 conservées	 dans	 l’église	 de	 Saint-

Cande-le-Vieux,	par	Bertholin	de	Qualus,	vicaire	général	du	cardinal	de	Plaisance.,	entre	1423	

et	1507.	Indulgences	accordées	à	ceux	qui	certains	jours,	visiterons	les	reliques.	Reliques	de	

saint	Cande,	de	sainte	Pience,	de	saint	Nicostrat.	Mention	de	reliquaire	d’étain	doré,	dû	à	la	

libéralité	de	la	confrérie	de	Saint-Jean-Baptiste	et	de	Saint-Ursin	en	1505.	

G	6379	 :	Cartulaire	de	 la	 fabrique	de	 l’église	paroissiale	Sainte-Croix-Saint-Ouen	de	Rouen.	

«	 Des	 reliquaires	 et	 ornements	 de	 corps	 saints	 et	 autres	 reliques	 étant	 au	 trésor	 d’icelle	

église	».	Acte	par	 lequel	 le	curé	Laurent	du	Fossé	énumère	ces	 reliques	et	atteste,	devant	

Catherine	d’Alençon,	duchesse	de	Bavière,	qu’elles	furent	données	à	la	duchesse	par	Pierre	

d’Alençon,	son	père,	par	Pierre	de	Navarre,	son	mari,	et	par	Jean,	Duc	de	Berry,	et	qu’elle-

même	lui	en	avait	fait	don,	déclaration	passée	en	l’église	Sainte-Geneviève	à	Paris	le	24	juillet	

1444.	

G	6440	:	Paroisse	Saint-Eloy	de	Rouen.	Liasse	de	papier.	Fondation	faite	à	Saint-Eloi	par	Jeanne	

Marguerie,	veuve	de	Jean	Le	Roux,	écuyer,	en	son	vivant	vicomte	de	Rouen,	24	septembre	

1478	 ;	 donne	 à	 la	 Fabrique	 un	 reliquaire	 de	 cristal	 garni	 d’argent,	 «	 1	 calice,	 plataine,	 2	

chopinettes	d’argent,	2	casubles,	l’un	de	drap	de	damas	fleuré	d’or,	un	autre	de	velours	noir,	
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garnis	d’aubes	et	de	émis,	ungs	draps	blancs	figuré	d’or,	ungs	parements	d’autel	de	semblable	

drap.	»	

G	 6474	 :	 Compte	 de	 la	 fabrique	 de	 l’église	 Saint-Etienne-des-Tonneliers.	 Nicolas	 Gueret,	

orfèvre,	fait	un	enchâssement	d’argent	pour	les	reliques	de	saint	Etienne,	des	Innocents,	du	

Sépulcre	du	Christ.	(1541-1544).	Recette	aux	reliques,	le	jour	du	vendre	aouré.	Le	3	mai,	fête	

de	l’Ascension	notre	Seigneur,	à	messire	Marin	Cluche	et	à	son	compagnon,	prêtres,	pour	avoir	

porté	la	fierté	saint	Léger	aux	processions	des	Rogations,	5	sous.	

G	6484	:	Compte	de	la	fabrique	de	l’église	Saint-Etienne-des-Tonneliers,	1580-1582.	Don	de	

Nicolas	 Choisy,	 sieur	 de	 la	 Viardière	 (4	 escus	 d’or	 à	 Pierre	 Cabeuil,	 orfèvre,	 pour	 faire	 un	

encastillement	d’argent	à	mettre	une	relique	des	ossements	de	monsieur	saint	Léger)	

G	6553	:	Paroisse	Saint-Etienne-La-Grande-Eglise.	A	M.	Le	Prince,	pour	l’encadrement	des	2	

cristaux	des	2	petits	reliquaires	placés	sous	 les	 images	de	 la	sainte	Vierge	et	saint	 Joseph.,	

1728.	

G	6556	:	Copie	du	XVIIe	siècle	des	principaux	documents	relatifs	à	la	Fabrique	de	Saint-Etienne-

la-Grande-Église.	Accord	entre	le	curé	et	les	trésoriers	au	sujet	des	reliques	et	des	oblations,	

1489.	Renonciation	par	le	curé	des	oblations	faites	aux	reliques,	23	mars	1496.	

G	6569	:	Pièces	 justificatives	des	comptes	de	 la	paroisse	de	Saint-Etienne-la-Grande-Eglise.	

Quittance	de	3	 livres	10	sous	pour	100	affiches	sur	pot	pour	une	fête	de	 la	Révélation	des	

reliques	de	saint	Etienne,	1789.	

G	6583	:	Comptes	de	la	fabrique	de	la	paroisse	Saint-Gervais	de	Rouen,	1531-1560.	Payé,	à	la	

revenue	de	la	pourcession	de	Saint-Adrien,	à	ceulx	qui	ont	porté	la	châsse	et	convié,	6	sous	8	

deniers,	1536.	

G	6585	:	Comptes	de	la	Fabrique	de	la	paroisse	de	Saint-Gervais	de	Rouen.	1661,	permission	

d’exposer	 dans	 un	 reliquaire	 d’argent,	 un	morceau	de	 la	 vraie	 croix,	 des	 reliques	 de	 saint	

Sébastien	et	un	fragment	des	vêtements	de	la	Vierge.	

G	6621	:	Compte	de	la	Fabrique	de	l’église	paroissiale	de	Saint-Godard	de	Rouen.	Inventaire	

du	mobilier	de	cette	église	:	«	Les	reliques	de	Sainte-Ursule,	enchassées	en	argent.	–	Six	caisses	

de	reliques	dont	il	y	en	a	2	enrichies	de	testes	de	chérubins	et	moresques	d’argent.	»	1658.	

G	6701	 :	Délibération	de	 la	Fabrique	de	 l’église	Saint-Herbland	de	Rouen.	26	avril	1655,	 la	

châsse	de	saint	Marcel	sera	d’or,	on	y	mettra	les	reliques	de	saint	Herbland	et	de	saint	Balise,	

patrons	de	l’église,	du	consentement	de	l’archevêque	ou	de	ses	grands	vicaires.	
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G	6725	:	Inventaire	des	archives	et	du	trésor	de	la	fabrique	de	Saint-Jean	de	Rouen	entre	1637	

et	1688.	–	Au	commencement	du	registre	l’inventaire	général	de	tous	les	meubles	du	Trésor,	

argenterie,	ornements	:	«	Petit	plat	d’argent	servant	à	l’offertoire,	un	ymage	du	chef	Saint-

Jean,	d’argent	;	un	reliquaire	de	naque	de	perle,	enchâssé	d’argent	».	

G	6729	:	Livre	des	comptes	de	la	fabrique	de	Saint-Jean	de	Rouen,	1595.	Paiements	à	un	vitrier,	

pour	avoir	enchâssé	en	verre	plusieurs	Agnus	Dei,	pour	servir	aux	reliques.	

G	 6800	 :	 Comptes	 de	 la	 fabrique	 de	 l’église	 paroissiale	 de	 Saint-Laurent	 de	 Rouen.	 1516,	

paiement	de	10	livres	au	vicaire	pour	les	reliques	de	saint	Laurent	;	aux	clercs	de	la	passion	

pour	avoir	apporté	la	relique	de	l’image	de	Notre-Dame	et	pour	servir	aux	reliques	de	jour	

Saint-Laurent	:	10	deniers.	Relique	de	la	Mère-Dieu	prêtée	par	la	confrérie	de	la	Passion	pour	

la	fête	de	saint	Laurent.	A	Jacques	Fescal,	peintre,	pour	avoir	peint	en	bas	or	une	relique	de	la	

Vierge,	En	1532-1533,	paiement	à	Jehan	Du	Bose,	qui	raccoûtra	le	reliquaire	à	2	anges.	

G	6804	:	Comptes	de	la	fabrique	de	l’église	paroissiale	de	Saint-Laurent	de	Rouen.	Mention	du	

reliquaire	de	la	côte	de	saint	Laurent.	

G	6818	:	Registre	des	délibérations	de	la	Fabrique	de	l’église	paroissiale	de	Saint-Laurent	de	

Rouen.	L’ancien	ostensoir	sera	disposé	de	manière	à	recevoir	la	relique	de	saint	Laurent.	Le	

reliquaire	sera	ensuite	exposé	à	la	vénération	du	peuple,	1784.	

G	6819	:	Censier	incomplet	de	la	Fabrique	de	Saint-Laurent	de	Rouen	(XVe	siècle).	Les	reliques,	

avec	l’épaule	de	Saint	Masse,	les	ossements	de	saint	Laurent	et	son	souliers,	écrits	de	saint	

Irénée	apportés	d’outremer.	

G	6846	:	Procès	en	cours	d’église	entre	le	curé	de	Saint-Laurent	et	les	trésoriers	de	la	paroisse	

concernant	les	oblations	aux	reliques	le	jour	de	la	fête	de	saint	Laurent,	1489.	

G	6876	:	Comptes	des	trésoriers	de	Saint-Maclou	de	Rouen,	en	1446,	Pour	avoir	réparé	la	croix	

des	reliques	et	fait	ung	reliquayre	neuf	et	réparé	la	relique	où	est	la	cagnolle	saint	Sanson,	et	

encore	2	autres	reliquayres,	pour	ce	paié	à	Allain,	orfèvre,	45	sous.	

G	6924	:	Compte	de	la	fabrique	de	la	paroisse	Saint-Maclou	de	Rouen,	1622-1623.	Paiement	

à	Guillaume	Barré,	maître	sculpteur,	pour	avoir	fait	toute	la	sculpture	et	enrichissement	du	

tableau	de	la	chapelle	Notre-Dame,	404	livres,	et	100	livres	pour	une,	châsse	de	boys	doré	

pour	mectre	 les	 relicques	 et	 ossements	 des	martirs	 qui	 ont	 esté	 données	 à	Mr	 de	 Saint-

Maclou,	le	tout	suivant	le	marché	du	28	décembre,	et	quittance	du	26e	d’aoust,	504	livres.	

Paiement	à	André	Marc,	pour	12	cristaux	servant	à	la	châsse	où	sont	les	reliques,	18	livres.	
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G	6930	:	Compte	de	la	fabrique	de	la	paroisse	Saint-Maclou	de	Rouen,	1630-1631.	Paiements	

à	Noël	Jouvenet,	maître	peintre	sculpteur,	pour	avoir	doré	plusieurs	pièces	d’une	châsse,	30	

sous.	

G	7024	:	Registre	de	Saint-Maclou	de	Rouen.	Le	1er	octobre	1619,	ossement	de	saint	Maclou	

donné	 sur	 la	 demande	de	M.	 François	 Le	 Febvre,	 curé,	 par	 l’abbesse	 de	Montivilliers.	 1er	

octobre	1619,	ossement	de	saint	Maclou	donné,	sur	la	demande	de	M.	François	Le	Febvre,	

curé,	par	 l’abbesse	de	Montivilliers	 :	«	 Il	 sera	 faict	3	châsses	ou	reliquaires	dont	 l’ung	sera	

représenté	en	la	forme	et	ymage	d’evesque	pour	y	mettre	l’ossement	de	saint	Maclou,	patron	

de	la	dicte	église,	et	ung	autre	de	la	Magdelaine	pour	y	mettre	de	ses	ossements,	et	le	3e,	ung	

ange,	pour	y	mettre	les	autres	reliques	donnez	par	le	dict	curé.	»	

G	7025	 :	 Registre	 de	 Saint-Maclou	 de	 Rouen.	 26	 octobre	 1670,	 réalisation	 d’un	 reliquaire	

d’argent	pour	la	relique	de	saint	Maclou	que	le	curé	avait	obtenu	de	l’évêque	et	du	chapitre	

de	 Saint-Malo,	 car	 le	 corps	 du	 saint	 a	 été	 trouvé,	 quelques	 années	 auparavant,	 dans	 la	

cathédrale	de	Saint-Malo.	25	décembre	1673,	acception	d’un	salut	solennel,	le	jour	et	la	fête	

de	la	translation	des	reliques	de	saint	Maclou,	11	juillet.	

G	7031	:	Délibérations	de	la	fabrique	de	Saint-Maclou	de	Rouen.	Le	27	août	1738	Réception	

du	corps	entier	de	saint	Vérécond,	avec	une	fiole	e	son	sang	et	le	pro	Christo	de	son	martyre,	

donné	par	 le	pape	Clément	XII	(27	septembre	1737),	à	François,	duc	de	Fitz-James,	pair	de	

France,	abbé	de	Saint-Victor	de	Paris,	grand	vicaire	de	l’archevêque	de	Rouen	par	le	dit	abbé,	

à	monsieur	le	curé	de	Saint-Maclou,	et	par	le	curé	à	son	église.	Le	11	septembre	1738,	le	curé	

propose	de	réaliser	à	ses	frais	un	autel	en	forme	de	tombeau	pour	cette	relique.	

G	7033	:	Délibérations	de	la	fabrique	de	Saint-Maclou	de	Rouen.	Don,	le	5	août	1759,	par	M.	

Esmangard,	curé,	d’une	relique	de	saint	Maclou,	auparavant	déposée	dans	la	grande	châsse	

de	Saint-Victor-l’Abbaye,	et	qui	lui	avait	été	donnée	par	M.	Terrisse,	vicaire	général,	abbé	de	

Saint-Victor.	

G	7034	:	Délibération	de	la	fabrique	de	Saint-Maclou	de	Rouen.	23	mai	1768,	don	par	le	curé	

à	la	Fabrique	d’une	pente	et	manteau	ducal	pour	orner	la	châsse	destinée	à	porter	le	Saint-

Sacrement.	

G	7103	:	Eglise	paroissiale	Sainte-Marie-la-Petite.	Confrérie	de	Saint	Maurice,	Cyr	et	Julitte,	

comptes,	1739.	Paiement	pour	le	port	des	châsses,	1	livre	10	sous.	

G	7135	:	Eglise	de	Saint-Martin	du	Pont	de	Rouen.	Vérification	par	un	notaire	de	l’officialité,	

de	 certaines	 reliques	 :	 «	 de	 lapide	 sepulcri	 Jesus	 Christis	 et	 de	 sacris	 ossibus	 beatorum	
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Eustaehii	et	Laurentii	;	permission	de	les	mettre	dans	une	châsse,	de	décorer	cette	châsse	et	

de	 la	porter	processionnellement,	1431,	22	août.	Vérification	des	reliques	de	sainte	Barbe,	

provenant	de	l’église	des	Rhéati,	données	par	Jean	Favé,	chanoine	de	Rouen,	le	3	avril	1481,	

par	les	vicaires	généraux	de	l’archevêque,	sur	demande	du	curé	de	l’église.	

G	7164	:	Eglise	Saint-Michel	de	Rouen.	Paiement	à	Pierre	De	Préaulx,	orfèvre,	pour	avoir	fait	

d’ouvrage	d’orfèvrerie	plusieurs	reliquaires,	1501-1502.	

G	7233	:	Compte	de	la	fabrique	de	l’église	paroissiale	de	Saint-Nicaise	de	Rouen,	1599-1601.	

Sur	la	déclaration	que	Marion	Jobin,	veuve	de	Richard	Du	Marest,	voulait	donner	à	l’église	une	

grande	croix	d’argent,	d’une	valeur	de	40	écus,	on	accorde	«	qu’elle	et	ses	enfants	pourront	

être	inhumés	en	l’église,	où	ils	aviseront	bien	estre,	fors	et	réservé	l’enclos	du	chœur	;	qu’ils	y	

auront	un	banc.	–	La	croix	sera	exposée	sur	le	buffet	avec	les	reliques.	–	On	remet	à	la	dite	

Jobin	2	petits	ornements	du	bras	et	côte	de	Monsieur	Saint-Nicaise,	pour	être	enchâssés	en	

cristal	et	appliqués	à	la	dite	croix	

G	7244	:	Compte	de	la	Fabrique	de	l’église	paroissiale	de	Saint-Nicaise	de	Rouen	1633.	Liste	

des	jours	et	fêtes	où	il	faut	exposer	les	reliques.	

G	 7284	 :	 Délibération	 de	 la	 Fabrique	 de	 l’église	 paroissiale	 de	 Saint-Nicaise	 de	 Rouen.	 27	

octobre	1739,	mémoire	des	ornements	de	la	paroisse	:	«	Tapis	de	brocatelle	rouge	et	blanc	

pour	la	chaire,	tapis	de	petit	point	pour	la	chaire,	tapis	de	velours	violet	pour	la	chaire,	châsse	

de	bois	doré	avec	brancard	couvert	de	moncade	pour	porter	le	Saint-Sacrement,	donnée	par	

M.	Suart,	une	ancienne	mictre	couverte	de	jais	blanc,	2	petites	couronnes	et	un	cœur	d’argent	

attachés	à	l’image	de	la	Sainte-Vierge,	plusieurs	reliquaires,	entre	lesquels	est	le	bras	de	saint	

Nicaise	couvert	d’argent.	»	

G	 7292	 :	 Saint-Nicaise	 de	 Rouen.	 Acte	 par	 lequel	 André,	 évêque	 de	 Finebor,	 délégué	 de	

l’archevêque	de	Rouen	atteste	avoir	détaché	une	relique	de	saint	Fortunat,	martyr,	l’os	de	la	

clavicule	de	sainte	Eugénie,	martyre,	et	avoir	remis	ces	reliques,	pour	être	exposées	en	l’église	

Saint-Nicaise,	à	M.	Pierre	de	Berriot,	prêtre,	confesseur	des	Ursulines	de	Rouen.	Vérification	

par	François	Mascranny,	vicaire	général,	des	reliques	des	martyrs	Fortunat,	Marius	et	Severius	

extraites	du	cimetière	Potiani,	et	données	à	l’église	de	Saint-Nicaise,	20	août	1684.	Idem,	pour	

les	reliques	des	saints	martyrs	Desiderius,	Constantia	et	Benedicta,	extraite	du	cimetière	de	

Calepodium,	1686.	De	même,	les	reliques	des	saints	martyrs	Honestus,	Desiderius,	Theodora	

et	Maxima,	1689.	
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G	7324	 :	 Compte	de	 la	 fabrique	de	 l’église	paroissiale	 Saint-Nicolas	de	Rouen.	 1491-1492,	

quêtes	aux	reliques,	les	jours	Saint-Nicolas	en	moi,	de	l’ordination	de	Saint-Nicolas	en	juillet,	

de	Saint-Nicolas,	6	décembre,	 le	 jour	de	Saint-Simon,	Saint	 Jude,	 le	 jour	de	 la	dédicace	de	

l’église.	

G	7451	 :	Délibération	du	chapitre	de	Notre-Dame-de-la-Ronde.	Consécrations	de	chapelles	

avec	expositions	de	reliques	à	la	chapelle	Saint	Entrope,	26	novembre	1727.	

G	7499	:	Église	de	Saint-Patrice	de	Rouen,	confrérie	de	la	Passion.	Copie	d’un	certificat	de	la	

donation	faite	par	la	Reine,	mère	du	roi,	à	la	communauté	de	Saint-Patrice	d’un	morceau	de	

la	vraie	croix.	Authentique	d’une	relique	de	saint	Rufe,	martyr,	donnée	à	M.	Chrétien,	curé	de	

l’église,	par	un	augustin	réformé	de	Paris	:	F.	Arsène.	

G	7526	:	Église	paroissiale	Saint-Paul	de	Rouen.	Procès	entre	les	religieuses	de	Montivilliers	et	

la	confrérie	de	saint	Pierre	et	saint	Paul,	au	sujet	des	oblations	données	et	aumônées	à	 la	

châsse	de	saint	Paul,	1550-1551.	

G	7531	:	Comptes	de	la	fabrique	de	Saint-Pierre-du-Châtel	de	Rouen,	1667.	«	A	Jean	Hénault,	

doreur	de	la	contretable,	155	livres	».	

G	7587	 :	Église	Saint-Sever	de	Rouen.	Le	20	 juillet	1727,	 le	curé	Du	Jarier-Bresnard	offre	à	

l‘église	une	caisse	de	reliques	dont	lui	avait	fait	don	frère	Thomas,	religieux	de	l’Institut	des	

Ecoles	Chrétiennes,	procureur	général	de	l’Institut.	Reliques	de	saint	Donat,	saint	Concorde,	

sainte	Réparate,	sainte	Mansuette,	tirées	du	cimetière	de	saint	Calipode.	

G	7695	:	Comptes	de	l’église	Saint-Vincent	de	Rouen.	Inventaire	des	reliques	du	trésor	:	1526.	

Reliques	:	cheveux	de	la	vierge,	os	de	Marie-Madeleine,	saint	Siméon	et	autre.	

G	7726	:	9	 livres	payées	pour	une	boite	d’argent,	renfermant	les	reliques	de	Saint-Vincent,	

1734-1744.	26	 livres	et	4	sous	donnés	au	curé	Varembault,	pour	son	voyage	au	prieuré	du	

Mont-aux-Malades,	pour	obtenir	une	petite	portion	des	reliques	de	saint	Vincent.	

G	7738	:	Livre	des	délibérations	du	Trésor	de	Saint-Vincent	(1637-1765).	Le	22	février	1750,	à	

1	heure	du	matin,	consécration	du	maître	autel	par	l’évêque	d’Avranche,	qui	place,	sous	la	

grande	table	de	marbre,	les	reliques	de	saint	Vincent	et	saint	Emmerit.	1755,	inventaire	des	

ornements	de	l’église.	

G	7754	:	Comptes	de	la	Fabrique	de	Saint-Vivien	de	Rouen.	En	1555-1556,	paiement	de	3	sous	

et	8	deniers	aux	maîtres	de	la	confrérie	de	saint	Mathurin	pour	le	reliquaire	acheté	pour	la	

saint	Mathurin.	2	sous	à	un	homme	d’église	qui	porta	le	chef	de	Sainte	Avoye	à	la	procession	

de	l’Ascension.	
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G	7778	:	Comptes	de	la	fabrique	de	Saint-Vivien	de	Rouen,	1614-1615.	Paiement	à	un	peintre	

qui	dora	les	coffres	des	reliquaires,	4	livres	10	sous.	

G	7786	:	Comptes	de	la	Fabrique	de	Saint-Vivien	de	Rouen,	1649-1654.	15	sous	versés	à	Pilette,	

lapidaire,	pour	avoir	poli	le	cristal	du	reliquaire	de	la	dent	de	saint	Vivien.	

G	7800	:	Comptes	de	la	Fabrique	de	Saint-Vivien	de	Rouen,	1715-1720.	28	livres	payés	pour	

l’expédition	des	brefs	des	40	heures	et	indulgences	de	saint	Vivien	renouvelés	en	1717	le	jour	

de	l’Ascension	au	lieu	du	jour	de	la	translation	des	reliques	de	saint	Vivien	qui	tombait	cette	

année	pendant	l’octave	de	saint	Romain.	

G	7815	:	Inventaires	de	la	paroisse	de	Saint-Vivien,	1712-1790.	

G	7846	 :	 Lettres	d’indulgences	accordées	par	18	évêques	 résidant	à	Avignon	en	 faveur	de	

Saint-Vivien.	 Concession,	 le	 17	 août	 1359,	 de	 reliques	 de	 saint	 Vivien	 par	 Gui,	 évêque	 de	

Saintes,	tirées	du	prieuré	Saint-Vivien	de	Saintes	:	un	des	os	du	bras	brisé	en	deux	parties,	1	

sandales	du	pied	droit,	un	fragment	du	tombeau.	Lettres	du	vicaire	général	de	l’archevêque	

de	Rouen,	contenant	 l’acte	de	réception	et	de	vérification	des	reliques	de	saint	Vivien,	qui	

furent	exposées	en	la	cathédrale	de	Rouen,	remise	entre	les	mains	de	l’abbé	de	Saint-Ouen,	

portées	en	procession	à	l’église	Saint-Vivien.	

G	7847	:	acte	de	1789	d’une	visite	du	grand	archidiacre	et	vicaire	général	auprès	des	autels	de	

saint	martin	et	saint	Sébastien,	dont	on	projetait	la	destruction	dans	Saint-Vivien.	Il	en	tire	les	

reliques	de	saint	Basilée,	saint	Alexandre	pape	et	Martyr,	déposées	par	Mgr	André,	évêque	de	

Finebor,	le	8	févier	1762.	

G	7848	:	Requête	présentée	à	l’archevêque	par	Jean	Bernard,	curé	de	Saint-Vivien,	pour	qu’il	

fût	dressé	un	acte	authentique	de	la	vérification,	précédemment	faite	(en	1645)	par	feu	maître	

Daguillenguy,	grand	archidiacre	de	Rouen,	des	reliques	de	sainte	Austreberthe,	déposées	dans	

cette	église.	«	La	châsse	qui	les	contenait,	attachée	de	temps	immémorial	contre	la	muraille	

de	la	dite	église	dans	la	chapelle	érigée	sous	l’invocation	de	cette	sainte,	avait	été	détachée	

du	dit	lieu	par	l’ordre	de	cet	archidiacre,	ouverte	par	son	commandement,	en	présence	du	feu	

sieur	Turgis,	curé	de	la	paroisse,	et	du	clergé	de	la	dite	église,	lors	de	laquelle	ouverture,	il	se	

trouva	 une	 inscription,	 en	 lectre	 d’or,	 en	 ces	 termes	 :	 «	 lcy	 reposent	 les	 os	 de	 sainte	

Austreberthe,	vierge.	»	–	Information	à	ce	sujet	;	Nicolas	Hérambourg,	prêtre	habitué,	dépose	

«	avoir	vu	tirer	2	ossements,	un	grand	et	un	plus	petit,	avec	quelques	morceaux	d’étoffe,	un	

de	crespe	et	un	de	toile,	qui	avoienl	l’apparence	d’avoir	servi	de	voile	à	une	religieuse	;	qu’il	

se	trouva	dans	ici	châsse	une	inscription	en	ces	termes	à	peu	près,	etc.	;	de	plus,	que,	sur	le	
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dôme	de	la	dite	châsse,	est	escript	en	lettres	d’or	:	«	Cette	chasse	a	esté	faite	en	l’an	1520,	

pour	 estre	 honoré	 le	 corps	 de	 sainte	 Austreberthe.	 »	 –	 Permission	 de	 les	 exposera	 la	

vénération	des	fidèles,	23	mai	1680.	–	Autre	vérification	pour	les	reliques	des	saints	Adrien,	

Benoit,	Ange,	Théodore	;	des	saintes	Fauste	et	Valentine,	25	juillet	1682	

G	7849	:	Authentiques	de	reliques	tirées	des	catacombes	et	accordées	par	Martius,	évêque	de	

Portuens,	cardinal	Ginetto,	vicaire	général	du	Saint	Père,	en	1669.	Authentiques	de	reliques	

tirées	des	catacombes	et	accordées	par	le	Frère	Pierre	Lambert	le	Drou,	évêque	de	Porphyre,	

revêtu	 de	 la	 même	 dignité	 en	 1705.	 Authentiques	 de	 reliques	 tirées	 des	 catacombes	 et	

accordées	 par	 Gaspar,	 cardinal	 de	 Carpineo,	 en	 1678,	 1696,	 1705,	 1706.	 Vérification	 des	

reliques,	 avec	 permission	 de	 les	 exposer,	 par	 André	 évêque	 de	 Emebor,	 délégué	 de	

l’archevêque	de	Rouen,	le	21	septembre	1670,	par	Mgr	d’Aubigné	en	1710,	par	les	vicaires	

généraux	 en	 1702,	 1707,	 1709.	 Lettre	 adressée	 au	 curé	 de	 Saint-Vivien	 par	 le	 Frère	 Isaac	

Franquesnay,	 religieux	mineur	 pour	 lui	 annoncer	 l’envoi	 de	 cassettes	 de	 reliques,	 avec	 la	

manière	dont	il	les	a	obtenues.	

G	8859	:	Saint-Vivien	de	Rouen,	Statuts	de	confréries	et	de	charités	établies	dans	en	l’église	

Saint-Vivien,	XVIIe	siècle.	

G	9710	:	Archevêché	de	Rouen,	visite	pastorale	de	1691	dans	la	ville	de	Rouen,	ordonné	par	

l’Archevêque	de	Rouen	Jacques	Nicolas	Colbert.	

Série	H	

14H156	:	Mentions	des	reliques	de	Saint	Ouen	dans	la	charte	de	Riculphe,	 le	17	novembre	

872.	Procès-Verbaux	des	cérémonies	de	la	fête	Saint-Ouen,	des	Rogations	et	de	la	procession	

Saint-Marc.	

14H485	:	Inventaires	des	reliques	et	du	trésor	de	l’église	abbatiale	Saint-Ouen,	22	novembre	

1537.	

30H6	:	Augustins	de	Rouen.	Authentiques	de	reliques,	1739.	Mandement	de	l’archevêque	de	

Rouen	concernant	les	fêtes,	1711.	

35H35	 :	Cordeliers	de	Rouen.	Reliques	 :	 collations	des	 titres	de	1259	à	1484,	par	Mathieu	

Castain	;	lettres	de	dons,	listes,	certificats	(1502-1649).	Attestations	de	Mgr	André	de	Fyberne	

concernant	 les	 chapelles	 de	 Saint-Joseph,	 Saint-Pierre	 d’Alcantara,	 1671	 (mention	 de	

reliques).	
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39H3	:	Minimes	de	Rouen.	«	Inventaire	général	des	titres	trouvés	au	couvent	des	minimes	de	

Rouen,	 en	 l’année	 1716	 »,	 fondations,	 donations	 et	 rentes,	 aveux	 baillés,	 indulgences,	

reliques…	

55H20	:	Abbaye	de	Saint-Amand	:	Reliques.		Dossier	composé	de	18	liasses	de	1630	à	1714.	

64H12	:	Carmélites	de	Rouen.	Indulgences	Papales,	1652.	

64H13	:	Carmélites	de	Rouen.	Reliques	de	différents	monastères	du	Carmel,	et	principalement	

de	Rouen,	attestations	d’authenticité,	certificat,	listes,	correspondance.	1604-1691.	

64H22	:	Carmélites	de	Rouen.	Livre	des	entrées	et	habits	des	novices	du	couvent.	

68H5	:	Dominicaines	de	Rouen	:	Bull	et	chartres	de	fondation,	lettres	d’indulgence,	1261-1709.	

Don	par	Saint-Louis	d’une	relique	de	la	couronne	d’épine.	

69H3	:	Filles-Dieu	de	Rouen.	Chapelle	Notre-Dame.	Reliques.	

76H5	:	Religieuse	de	l’adoration	perpétuelle	du	Saint-Sacrement	de	Rouen.	Culte	des	reliques,	

certificats.	1675.	

	

Série	E	

E	359	:	Hôtel	Dieu	de	Rouen.	20	septembre	1553.	Inventaire	de	biens,	reliques,	ornements,	

meubles	appartenant	à	l’Hôtel-Dieu.	

E	34	:	Hôtel-Dieu	de	Rouen.	25	avril	1767.	Cérémonie	à	l’occasion	d’un	morceau	de	la	Vraie	

Croix	donné	par	M.	Ménard,	prêtre,	aux	dames	de	l’Hôpital,	avec	l’ordre	qu’il	sera	tenu	à	la	

procession	pour	le	transport	de	la	relique.	

E	35	:	15	mai	1767.	Procès-verbal	de	la	cérémonie	pour	la	translation	à	l’Hôpital-général	d’un	

morceau	de	la	vraie	croix.	

	

Série	J	

1J	915	:	Visites	canoniques,	doyenné	de	Rouen.	1809	:	Saint-Romain	;	1822	:	Saint-Nicaise	;	

1825	:	Saint-Ouen,	Saint-Sever	et	Saint-Vivien	;	1872	:	Saint-Vincent	 ;	1874	:	Saint-Patrice	 ;	

1877	 :	 Saint-Nicaise	 ;	 1910	 :	 Sacré-Cœur,	 Saint-Gervais,	 Saint-Hilaire,	 Saint-Maclou,	 Saint-

Vincent,	Saint-Vivien,	Sainte-Madeleine.	

1J	922	:	Reliques,	dévotions,	processions	(fonds	:	1J	Archevêché	de	Rouen).	

2J354/98	:	Reliques,	(fonds	:	2J	354	église	cathédrale	de	Rouen).	

2J	102/63	:	Saint-Sever	de	Rouen.	Authentiques	de	Reliques.	

2J	297/42/1	:	Saint-Patrice	de	Rouen.	Reliquaires.	
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1J888	 :	 Registre	 de	 décisions	 de	 Mgr	 Cambacérès,	 1804-1810	 ;	 mandements	 et	 lettres	

pastorales,	1845-1852.	

1J1167	:	Journal	d’un	curé	(XVIIIe-XIXe	siècle).	

	

Série	D	

D	299	:	Séminaire	Joyeuse,	annexe	du	collège	de	Rouen.	Documents	concernant	le	séminaire	;	

authentique	 de	 reliques	 des	 saints	martyrs	 Facundus,	 Constantius,	Modestus	 et	 Urbanus,	

Florus,	Castus,	Severinus,	Venerandus,	Ireneus,	Benedictus.	

D	 519	 :	 Nouvelles	 catholiques	 établies	 à	 Rouen	 pour	 l’instruction	 des	 jeunes	 filles	

protestantes.	Authentiques	de	reliques	des	saints	martyrs	Victor,	Honoratus,	Angelus,	Léo,	

Julianus,	Benedicta.	Permission	par	l’archevêque	de	faire	l’exposition.	1680-1728.	

	

2. Archives	diocésaine	de	Rouen	

Carton	146	:	Documents	sur	saint	Jean-Baptiste	de	La	Salle.	

Carton	730	:	Maison	de	Bon-Secours,	reliques.	

2P1-31	:	authentiques	de	reliques.	

	

	

	

IV. Toulouse	

	

1. Archives	départementales	de	la	Haute-Garonne	

Archevêché	de	Toulouse		

1G5	:	1716,	Mémoire	du	Clergé,	t.	V,	titres	:	De	la	canonisation	des	saints,	de	leur	invocation,	

de	leurs	reliques	et	images	;	des	pèlerinages	et	confréries	pour	les	invoquer.	

1MI516	:	Procès	entre	le	chapitre	de	Saint-Sernin,	celui	de	Saint-Etienne	et	les	religieux	de	la	

Daurade	au	 sujet	des	processions	 (début	XVIIe	 siècle),	 lettres	patentes,	 testaments,	bulles,	

arrêts	du	parlement	et	autres	documents	relatifs	aux	reliques	de	Saint-Sernin.	

1MI520	:	Procès-Verbaux	mémoires,	délibérations,	actes	de	procédure	et	documents	divers	

concernant	 les	 reliques	 de	 saint	 Sernin,	 leur	 gestion	 et	mise	 en	 valeur	 (XV-XVIIIe	 siècles),	

documents	relatifs	à	la	translation	et	à	la	garde	du	corps	de	saint	Raymond,	1653-1657).	
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1G398	:	Mandements	et	ordonnances	épiscopales.	

1G424	:	Rituel.	

1G606	(2MI940)	:	Visite	de	la	paroisse	de	la	Dalbade.	

1G607	(2MI941)	:	Visite	de	la	paroisse	de	la	Dalbade.	

1G608	(2MI942)	:	Visite	de	la	paroisse	de	la	Daurade,	de	Saint-Etienne.	

1G609	(2MI943)	:	Visite	de	la	paroisse	de	Toulouse	de	Saint-Michel-du-Faubourg.	

1G610	(2MI944)	:	Visite	de	la	paroisse	de	Saint-Michel-du-Faubourg.	

1G611	(2MI945)	:	Visite	de	la	paroisse	de	Saint-Michel-du-Faubourg.	

1G612	(2MI946)	:	Visite	de	la	paroisse	de	Saint-Michel-du-Faubourg.	

1G613	(2MI947)	:	Visite	de	la	chapelle	royale	de	Saint-Barthélemy.	

1G614	(2MI948)	:	Visite	des	églises	ou	chapelles	du	collège	de	Foix,	des	Malades	du	Faubourg	

Saint-Michel,	 Sainte-Catherine	 au	 Faubourg	 Saint-Michel,	 Nazareth,	 l’Hôtel	 de	 Ville,	 Saint-

Georges,	 Saint-Jacques,	 Saint-Jean	de	 Jérusalem,	 Saint-Julien,	 Saint-Pierre	et	 Saint-Géraud,	

Saint-Quentin,	Saint-Laurent.	

1G615	(2MI949)	:	Visite	de	la	paroisse	de	Saint-Nicolas	au	faubourg	de	Saint-Cyprien.	

1G616	(2MI950)	:	Visite	de	la	paroisse	de	Saint-Nicolas	au	faubourg	de	Saint-Cyprien.	

1G617	(2MI951)	:	Visite	des	paroisses	de	Saint-Pierre	des	Cuisines,	Saint-Sernin.	

1G652-653	:	Secrétariat	de	l’archevêché.	

	

Chapitre	de	Saint-Etienne	(Toulouse)	

4G5-34	:	Registres	des	délibérations	du	chapitre.	1519-1790.	

4G88	 (2MI597)	 :	 Prébendiers	 de	 la	 Douzaine,	 inventaire	 des	meubles	 et	 ornements	 de	 la	

communauté	(XVIe	s.).	

4G106	:	Inventaire	des	biens	et	effets	de	François	Labat,	chanoine	de	la	cathédrale,	1677.	

4G113	(2MI707)	:	Rapport	adressé	à	l’archevêque	de	Toulouse	vu	le	délabrement	de	l’église	

et	de	ses	ornements	et	les	défauts	du	service	divin,	XVIIe	siècle.	

	

	

Église	Notre-Dame	de	Nazareth	(chapelle	des	Italiens)	

7G3	 :	Visite,	procès-verbal	de	visite	de	 Jean	de	Rudèle,	 vicaire	général	de	 l’archevêché	de	

Toulouse	:	extrait	relatif	au	maître-autel	(1615).	Procès-verbal	de	visite	de	Jean-Jacques	de	

Glouton,	 vicaire	 général	 :	 visite	 de	 l’église,	 des	 chapelles,	 de	 la	 sacristie	 et	 du	 presbytère	
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(1667).	 Inventaires	 de	 la	 sacristie,	 ornements,	 reliquaires,	 vêtements	 sacerdotaux	 (1507,	

1508,	1602).	

7G16	:	États	des	biens,	comptabilités	:	 inventaire	des	reliques	de	 la	Grande	Table,	recettes	

(1604).	

	

Antonins	de	Toulouse	

91H190	:	Livre	de	sacristie,	coutumier,	inventaire	des	meubles	et	ornements	(1738).	

	

Saint-Sernin	de	Toulouse	

101H189	:	«	Procès-verbal	de	vérification	de	l’état	des	églises,	ornements,	maisons,	bois	et	

dépendances	 de	 l’abbaye	 de	 Saint-Sernin	 et	 estimation	 des	 réparations	 qu’il	 convient	 d’y	

faire	»,	1758.	

101H203	:	Inventaire	des	reliques	et	ornements	de	la	Table	des	Corps-Saints,	1612.	

101H508	(2MI622)	:	Mandement	de	Paul	V	à	l’évêque	ou	l’official	de	Lombez	lui	donnant	le	

pouvoir	de	contraindre	à	la	restitution	les	usurpateurs	et	les	détenteurs	de	biens,	d’ornements	

et	de	vases	sacrés	volés	à	Saint-Sernin	(1605).	

101H514	(2MI663)	:	Bulles	imprimées	d’indulgence	de	Clément	VII	en	faveur	des	Corps-Saints	

de	Saint-Sernin	(1526).	Imprimé	annonçant	une	indulgence	plénière	du	pape	Clément	XIV	en	

faveur	de	la	relique	de	saint	Orens	(1772).	

101H527	:	Déclaration	de	l’archevêque	de	Toulouse,	lors	de	sa	venue	pour	la	vérification	des	

reliques	de	saint	Edmond,	certifiant	qu’il	ne	portera	pas	atteinte	aux	privilèges	de	l’abbaye	de	

Saint-Sernin	(1644).	

101H628	:	Procès-verbal	de	l’élévation	des	reliques	de	saint	Edmond.	1647.	Procès-Verbal	de	

vérification	des	reliques	après	les	mouvements	révolutionnaires.	

101H644	:	Inventaire	du	mobilier	de	la	sacristie	du	chapitre	de	Saint-Sernin	(1468).	

1MI496	:	Registre	de	la	confrérie	des	Corps-Saints	contenant	:	

o Élévation	des	reliques	de	saint	Jacques	le	Majeur	(1385).	

o Élévation	des	reliques	de	saint	Simon	et	saint	Jude,	invention	des	reliques	de	

saintes	Suzanne	de	Babylone	(1497).	

o Élévation	des	reliques	de	saint	Barnabé	(1613).	

o Reliques	de	saint	Barnabé	(de	 la	requête	de	 la	confrérie	des	Corps-Saints	au	

récit	de	l’élévation),	1607-1608.	
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o Copie	d’un	acte	relatif	aux	reliques	(1610).	

o Copie	du	XVIe	siècle	d’un	acte	relatif	aux	reliques,	1388.	

o Procès-verbal	de	 l’élévation	des	 reliques	de	saint	Edmond,	Claude,	Nicostat,	

Symphorien,	Castor,	Simplice,	suivi	de	la	translation	de	ces	reliques,	1644.	

o Protestation	des	chanoines	de	Saint-Sernin	au	sujet	de	l’élévation	des	reliques	

de	saint	Edmond,	1644.	

o Procès-verbal	de	la	translation	des	reliques	de	saint	Raymond	(1657).	

1MI503	:	Recollectio	privilegiorum,	privilèges	et	actes	relatifs	aux	reliques	et	à	la	confrérie	des	

Corps-Saints	(XI-XVIes.)	(1534-1569).	

1MI516	:		Document	relatif	aux	usages	des	processions	ayant	lieu	à	Saint-Sernin	(XVIIIe	siècle).	

Lettres	 patentes	 de	 Philippe	 VI	 amortissant	 une	 rente	 annuelle	 pour	 la	 fondation	 d’un	

luminaire	dédié	à	saint	Gilles	et	à	saint	Saturnin	(1335).	Lettres	patentes	de	Louis,	frère	du	Roi,	

créant	 une	 rente	 annuelle	 pour	 l’entretien	 d’une	 lampe	 devant	 le	 corps	 de	 saint	 Jacques	

(1374).	Bulle	de	Clément	VII	permettant	à	l’abbé	et	au	chapitre	de	Saint-Sernin	de	donner	des	

reliques	 à	 Jean,	 duc	 de	 Berry.	 Seconde	 élévation	 des	 reliques	 de	 saint	 Thomas	 d’Aquin,	

parchemin	enluminé	(1628).	

1MI518	:	Documents	relatifs	à	l’entretien	de	reliquaires	(1728-1738).	

1MI520	:	Acte	de	Marie,	Reine	de	France,	certifiant	avoir	reçu	des	reliques	de	saint	Georges	

(1420).	Procès-verbal	des	commissaires	du	parlement	de	Toulouse	contenant	un	inventaire	

des	reliques	de	l’église	Saint-Sernin	(1524).	Procès-verbal	de	l’élévation	des	reliques	de	saint	

Barnabé	(1607).	Compte-rendu	des	cérémonies	qui	eurent	lieu	lors	de	l’élévation	des	reliques	

de	 saint	Barnabé	 (1607).	Mémoires	des	 cérémonies	qui	 eurent	 lieu	 lors	de	 l’élévation	des	

reliques	 de	 saint	 Barnabé	 (1607).	 Requête	 présentée	 au	 chapitre	 de	 Saint-Sernin	 par	 la	

confrérie	des	Corps-Saints	pour	obtenir	l’élévation	des	reliques	de	saint	Edmond,	et	des	saints	

Claude,	Symphorien,	Nicostrat	et	Castor,	conservées	avec	les	reliques	de	saint	Edmond	(1640).	

Mémoire	 de	 l’élévation	 des	 reliques	 de	 saint	 Edmond	 (1640).	 Accord	 de	 l’archevêque	 de	

Toulouse	concernant	la	célébration	de	l’élévation	des	reliques	de	saint	Edmond,	le	chapitre	

de	Saint-Sernin	ayant	demandé	que	l’office	soit	célébré	dans	l’église	(1644).	Délibération	du	

chapitre	de	Saint-Sernin	concernant	la	demande	à	faire	auprès	de	l’évêque	pour	qu’il	procède	

à	la	vérification	des	reliques	de	saint	Edmond	(1640).	Permission	du	cardinal	de	Saint-Sernin	

de	 célébrer	 une	 fête	 des	 Reliques	 le	 15	 mars.	 Copie	 d’un	 procès-verbal	 des	 députés	 du	

parlement	 de	 Toulouse	 au	 sujet	 de	 la	 garde	 des	 reliques	 :	 inventaire	 des	 reliques	 (1524).	



	 130	

Délibération	du	chapitre	de	Saint-Sernin	concernant	 le	nettoyage	des	châsses	dans	 l’église	

(1621).	Délibération	du	chapitre	de	Saint-Sernin	interdisant	que	l’on	nettoie	les	châsses	hors	

de	l’église,	le	nettoyage	devant	être	fait	dans	la	sacristie	en	présence	d’un	chanoine	(1621).	

Transaction	passée	entre	l’abbé	et	le	chapitre	de	Saint-Sernin	au	sujet	des	reliques	:	rien	ne	

doit	être	entrepris	sur	ces	dernières	avant	d’en	 informer	 l	chapitre	(1637).	Délibération	du	

chapitre	 de	 Saint-Sernin	 concernant	 la	 garde	 et	 la	 distribution	 des	 clefs	 des	 Corps-Saints	

(1622).	

1MI522	:	Document	concernant	les	réparations	des	châsses	et	des	reliquaires	des	Corps-Saints	

à	l’occasion	du	bicentenaire	de	la	libération	de	Toulouse	en	1562	(Protestants).	Authentiques	

relatant	le	dépôt,	dans	un	autel	de	la	Bienheureuse	Marie,	des	reliques	de	saint	Quentin,	saint	

Martial,	sainte	Scolastique,	saint	Christophe	et	d’autres	saints	anonymes.	1346.	

2MI1259	:	Rapports	et	devis	des	réparations	à	faire	sur	les	châsses	et	les	bustes	des	Corps-

Saints	(1764).	

101H723	:	Copies	des	coutumes	observées	à	Saint-Sernin	par	l’abbé	et	le	chapitre	de	Saint-

Sernin	 en	 1471	 (1592)	 ;	 «	 rituels	 des	 dimanches	 et	 êtes	 »	 (déroulement	 des	 offices	 avec	

lectures	et	chants)	(XVIIIe	siècle).	

	

Bénédictins,	prieuré	de	la	Daurade	de	Toulouse	

102H1	:	Église	Saint-Pierre,	inventaire	du	trésor,	inventaire	des	reliques,	trésor	de	la	sacristie	

(1077-1580).	

102H91	(bis)	:	Reliques.	

102H284	:	Livre	contenant	deux	 inventaires	des	reliques	et	ornements	de	 la	sacristie	de	 la	

Conception	de	Notre-Dame	de	la	Daurade	en	1570	et	1627.	

	

Dominicains	de	Toulouse	

112H29	:	Dominicains	de	Toulouse,	reliques	de	saint	Thomas	d’Aquin.	

112H35	 :	 Dominicains	 de	 Toulouse,	 Inventaires	 (église,	 sacristie,	 couvents)	 début	 du	 XVIe	

siècle-1763.	

112H45	 :	 Dominicains	 de	 Toulouse,	 relations	 avec	 le	 clergé	 séculier,	 litiges	 au	 sujet	 des	

processions.	
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Chartreuse	de	Toulouse	

114H224	:	Église	et	paroisse	de	Saint-Pierre-des-Cuisines	:	 inventaire	des	titres,	meubles	et	

ornements	trouvés	dans	l’église	(1350).	

	

Carmes	de	Toulouse		

116H5	:	Notre-Dame-de-l’Espérance,	inventaire,	ornements,	1530.	

116H40	:	Permission	du	vicaire	général	de	Toulouse	pour	la	célébration	fête	Sainte-Colombe	

(relique	:	vase	du	sang	ramené	aux	C.	en	1710).	

116H47	:	Chemise	Carmes	déchaussés	:	concerne	des	reliques.	

	

Franciscains	de	Toulouse,	couvent	des	Grands	Cordeliers	

119H4	:	Visite	du	couvent	des	grands	Cordeliers	après	le	sac	par	les	protestants	en	1562	pour	

y	constater	les	dégâts	(1562).	

	

Cordeliers	du	Salin	

120H13	:	Bulle	de	Clément	IX	accordant	indulgence	plénière	pour	ceux	qui	communieront	en	

l’église	des	frères	mineurs	le	jour	de	la	Saint-Antoine,	1668.	

	

Récollets	de	Toulouse	

125H5	:	Église	et	couvent,	bâtiments.	

	

Grands	Augustins	du	couvent	de	Toulouse	

127H2	:	Bulle	du	Pape	Paul	IV	adressée	à	l’official	de	Toulouse	pour	informer	de	l’enlèvement	

et	vol	 fait	au	couvent	des	Augustins	de	Toulouse	de	titres,	argenterie	et	ornement	de	 leur	

église.	

127H11	:	Titres	concernant	les	corps	de	saints	(saint	Clair,	sainte	Monique,	sainte	Barbe	etc…).	

XVIe-XVIIe	siècles.	

127H94	:	Inventaire	des	objets	contenus	dans	la	sacristie	du	couvent	en	1698.	

	

Couvent	des	Augustins	déchaussés	de	Toulouse	

128H3	:	Inventaire	de	la	sacristie	(1682-1709).	



	 132	

	

Couvent	des	Feuillants	de	Toulouse	

133H33	 :	 Célébration	 de	 messes	 fondées	 (1669-1727).	 Dans	 l’autre	 sens	 :	 inventaire	 des	

meubles	et	ornements	de	la	sacristie	(1683)	;	comptes	de	la	sacristie	(1708-1709).	

	

Oratoriens	de	la	Dalbade	

135H90	:	Église,	autel,	réparations	(XVIIe-XVIIIe	siècle).	

135H101	:	Inventaire	général	des	meubles,	chambre,	sacristie	(1693).	

	

Tiercettes	ou	Tiers-Ordre	de	Saint	François	

212H2	:	Procès-verbal	de	visite	du	monastère	des	religieuses	du	Tiers-ordre	de	Toulouse	par	

l’archevêque	 (inventaire	 du	 mobilier,	 liste,	 âge	 et	 temps	 de	 présence	 au	 monastère	 des	

sœurs).	

	

Chanoinesses	de	Saint-Augustin,	couvent	de	Saint-Pantaléon	de	Toulouse	

215H10	 :	 Bâtiments	 conventuels	 :	 Reliques,	 lettre	 contenant	 le	 don	 de	 reliques	 de	 saint	

Maurice,	d’Innocent	et	de	leurs	compagnons	fait	par	l’abbé	d’Agaune	à	Jean	de	Comminges,	

évêque	d’Ostie	(1333)	;	pancarte	du	don	des	reliques	de	Saint	Eusèbe,	Justin,	Antonin,	Libérat,	

Marcellin	et	Béatrix	 fait	par	 le	pape	 Innocent	XI	 aux	Minimes	de	Saint-François	de	Paul	et	

cession	de	ces	reliques	aux	religieuses	de	Saint-Pantaléon	(1685).	

	

Religieuses	de	Notre-Dame	

219H1	:	Visite	et	bénédiction	du	couvent	par	l’archevêque	de	Toulouse,	1630.	

	

Augustines,	religieuses	de	la	Madeleine	de	Toulouse	

223H4	:	Mobilier	de	la	sacristie.	Ornements,	XVIIe	siècle.	

	

Confréries	

1E834	 :	 «	 procès-verbal	 faict…	 ».	 Reliques	 de	 saint	 Jacques	 à	 l’église	 Saint-Jacques	 de	

Toulouse.	

1E835	:	Livre	de	la	confrérie	Saint-Jacques	de	Toulouse,	XVIIe	siècle.	
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1E934-940	:	Confréries	des	Pénitents-Gris	de	Toulouse,	XVIIe-XVIIIe	siècles.		

	 	

Autres	

1J347	:	Récit	de	la	fête	donnée	en	l’honneur	de	l’élection	du	pape	Benoit	XIII	(cardinal	des	

Ursins,	lui-même	dominicain)	au	couvent	de	Toulouse.	

45J49	:	Toulouse.	Paumiers	et	raquetiers.	Inventaire	des	reliques	(1601-1800).	

1B	15	fol.	223	:	Parlement	de	Toulouse,	arrêts	civils	pris	par	écrit.	Élévation	de	1509.	

	

Collège	des	Jésuites	

1D48	:	Collège	des	Jésuites.	Actes	d’acquisitions	et	titres	du	collège.	En	tête	de	ce	volume	se	

trouve	 le	 procès-verbal	 de	 la	 bénédiction	 de	 l’église	 et	 de	 l’histoire	 de	 l’établissement	 du	

collège.	

	

Pour	la	période	révolutionnaire	et	contemporaine	

1L1054	 :	 Toulouse,	 paroisse	 Saint-Sernin	 :	 extrait	 du	 discours	 prononcé	 par	 l’abbé	 d’Olive	

chanoine	du	chapitre	le	30	octobre	1790.	

1L1057	:	Toulouse,	adresse	«	de	la	société	populaire	épurée	de	Toulouse	»	aux	habitants	des	

campagnes	contre	le	fanatisme	clérical	(an	II).	

1L1064	:	Toulouse,	minutes	de	rapport	et	correspondance,	lettres	expédiées	par	le	maire	de	

Toulouse	au	préfet	de	 la	Haute-Garonne	portant	sur	 l’exposition,	dans	 les	 rues,	des	objets	

destinés	au	culte	sur	des	chapelles	dressées	par	des	enfants	(3,	5,	6,	7,	11,	13,	15	juillet	1800).	

1L1118	:	dossier	personnel	d’Alexis	Pibrac.	

1L1154	:	68	Toulouse	:	état	de	situation	des	églises	et	presbytères	(16	pluviôse	an	VIII	[5	février	

1800]).	

1L1155	:	27	Toulouse,	Notre-Dame-du-Taur,	état	concernant	des	effets	(1er	germinal	an	III)	[21	

mars	1795).	28-29	Toulouse,	Saint-Etienne,	 inventaire	des	chapitres	Saint-Etienne	et	Saint-

Sernin	de	Toulouse	(28,	29	février	1790)	

1L	4025	:	Arrêté	du	représentant	Mallarmé	du	14	vendémiaire	an	III.	

1L4278	:	Compte-rendu	décadaire,	29	Germinal	an	II,	f°12.	
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2V45	:	organisation	et	police	du	culte	catholique.	Processions,	textes	réglementaires.		Saint-

Bertrand	de	Comminges,	procession	des	reliques,	jubilé	et	épidémie	de	choléra	(An	XIII,	1839	

1854).	Toulouse,	processions	solennelles	(1816,	1820…).	

2V46	:	Jubilé	commémorant	des	évènements	de	mai	1562.	

	

2. Archives	Municipales	de	Toulouse	

AA	301	:	Vœux	et	processions.	

AA	14/33	:	Déclaration	du	roi	Charles	IX	sur	l’interprétation	de	l’édit	de	paix,	14	décembre	

1563.	

AA	14/41	:	Mandement	royal	à	l’archevêque	de	Toulouse	sur	la	procession	du	17	mai.	

BB	12	:	Délibérations	du	conseil	de	ville	de	Toulouse.	f°399v,	12	mai	1570.	Mention	de	la	bulle	

du	Pape	Pie	IV	de	1564	instaurant	un	jubilé	pour	la	procession	du	17	mai.	

BB	227	:	Registre	de	annales	de	Toulouse,	1601-1617.	

BB	273	:		Annales	manuscrites	de	la	ville	de	Toulouse,	1er	livre	des	Histoires.	1352-1516.	

GG	785	:	Reliques	de	saint	Raymond,	1656.	

5P6	 :	 Culte,	 églises,	 assemblées,	 Procès-verbaux	 de	 reddition	 de	 comptes,	 descentes,	

inventaires	 d'ornements	 ;	 translation	 du	 corps	 du	 duc	 d'Orléans	 des	 Feuillantines	 à	 Saint-

Nicolas.	 Église	 Saint-Etienne,	 fondations	 et	 reliques.	 Communautés	 religieuses	 Boulbonne,	

Bénédictins	de	la	Daurade,	Refuge,	la	Madeleine,	les	Jacobins	;	la	Madeleine,	les	Chartreux,	le	

séminaire	Saint-Charles,	le	collège	de	Périgord,	les	Cordeliers	les	églises	de	Saint-Sernin,	de	

Saint-Antoine-du-T	et	de	Saint-Pierre	:	déclarations	de	revenus,	demandes	de	dommages,	de	

réparations.	

31Z5	:	Translation	des	reliques	de	Saint	Orens.	

5S366	:	Saint-Etienne	:	reliques	fin	XVIIIe-	début	XIXe	siècle.	

DD323	:	Documents	sur	Saint-Sernin,	XVIIe-XVIIIe	siècles.	

GG	789	:	Archives	du	culte.	

	

3. Archives	paroissiales	de	Saint-Sernin	

SSin	n°21	:	Bulle	de	Clément	VII	permettant	à	l’abbé	et	au	chapitre	de	Saint-Sernin	de	donner	

des	reliques	à	Jean,	duc	de	Berry.	1385.		

Ssin	n°22	:	Bulle	de	1402	de	Benoit	Pape	concernant	les	processions	de	Saint-Sernin	et	Saint-

Exupère.	
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Ssin	n°34	:	Arrêt	du	Parlement	sur	la	possession	des	clés	des	châsses	de	saint	Raymond,	1656.	

SSin	n°42	 :	 Seconde	élévation	des	 reliques	de	 saint	 Thomas	d’Aquin,	 parchemin	enluminé	

(1628).		

Ssin	sac	1	:	Conflits	autour	des	processions,	avec	l’archevêché,	XVIIe	siècle.	

Ssin	sac	6	:	Liasse	3,	documents	relatifs	à	la	commande	et	l’entretien	de	reliquaires.	

SSin	sac	9	:	Acte	de	Marie,	reine	de	France,	certifiant	avoir	reçu	des	reliques	de	saint	Georges	

(1460).	Procès-verbal	des	commissaires	du	parlement	de	Toulouse	contenant	un	inventaire	

des	reliques	de	l’église	Saint-Sernin	(1524).	Procès-Verbal	de	l’élévation	des	reliques	de	saint	

Barnabé	(1607).	Compte	rendu	des	cérémonies	qui	eurent	lieu	de	le	l’élévation	des	reliques	

de	 saint	 Barnabé	 (1607).	Mémoire	 des	 cérémonies	 qui	 eurent	 lieu	 lors	 de	 l’élévation	 des	

reliques	 de	 saint	 Barnabé	 (1607).	 Requête	 présentée	 au	 chapitre	 de	 saint	 Sernin	 par	 la	

confrérie	des	Corps-Saints	pour	obtenir	l’élévation	des	reliques	de	saint	Edmond	et	des	saints	

Claude,	Symphorien,	Nicostat	et	Castor,	conservées	avec	les	reliques	de	saint	Edmond	(1640).	

Mémoire	 de	 l’élévation	 des	 reliques	 de	 saint	 Edmond	 (1640).	 Accord	 de	 l’archevêque	 de	

Toulouse	concernant	la	célébration	de	l’élévation	des	reliques	susdite	(1644).	Délibération	du	

chapitre	de	Saint-Sernin	concernant	la	demande	à	faire	auprès	de	l’évêque	pour	qu’il	procède	

à	 la	 vérification	des	 reliques	 de	 saint	 Edmond	 (1640).	 Permission	du	 cardinal	 accordée	 au	

chapitre	de	Saint-Sernin	de	célébrer	une	fête	des	reliques	le	15	mars	(1524).	Délibération	du	

chapitre	de	Saint	Sernin	concernant	le	nettoyage	des	châsses	de	l’église	(1621).	Transaction	

passée	entre	 l’abbé	et	 le	 chapitre	de	 Saint-Sernin	 au	 sujet	des	 reliques	 :	 rien	ne	doit	 être	

entrepris	sur	ces	dernières	avant	d’en	informer	le	chapitre	(1637).	

SSin	 sac	 14	 :	 Authentique	 relatant	 le	 dépôt	 dans	 un	 autel	 de	 la	 bienheureuse	Marie,	 des	

reliques	de	saint	Quentin,	saint	Martial,	sainte	Scolastique,	saint	Christophe	et	d’autres	saints	

anonymes.	1346.	Délibération	sur	la	commémoration	de	1562	en	1662.	Copie	d’un	mémoire	

de	 la	 Table	 des	 Corps	 Saints	 sur	 les	 sommes	 allouées	 pour	 la	 réparation	 des	 châsses	 et	

reliquaires	en	vue	du	bicentenaire	de	1762.	Verbal	du	renouvellement	du	vœu	en	1762.	

SSin	R	3	:	Registre	de	la	confrérie	des	Corps-Saints	contenant	l’Élévation	des	reliques	de	saint	

Jacques	le	Majeur	(1385).	Élévation	des	reliques	de	saint	Simon	et	saint	Jude,	invention	des	

reliques	 de	 saintes	 Suzanne	 de	 Babylone	 (1497).	 Élévation	 des	 reliques	 de	 saint	 Barnabé	

(1613).	Reliques	de	saint	Barnabé	(de	la	requête	de	la	confrérie	des	Corps-Saints	au	récit	de	

l’élévation),	1607-1608.	Copie	d’un	acte	relatif	aux	reliques	(1610).	Copie	du	XVIe	siècle	d’un	

acte	 relatif	 aux	 reliques,	 1388.	 Procès-verbal	 de	 l’élévation	 des	 reliques	 de	 saint	 Edmond,	
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Claude,	Nicostat,	Symphorien,	Castor,	Simplice,	suivi	de	la	translation	de	ces	reliques,	1644.	

Protestation	 des	 chanoines	 de	 Saint-Sernin	 au	 sujet	 de	 l’élévation	 des	 reliques	 de	 saint	

Edmond,	1644.	Procès-verbal	de	la	translation	des	reliques	de	saint	Raymond	(1657).		

Ssin	R	12	:	Registre	de	la	confrérie,	1520-1549.	

Ssin	R	13	:	Registre	de	la	confrérie,	1523-1612.	

SSin	R	20	:	«	Recollectio	privilegiorum	».	

Ssin	R	26	:	Registre	de	la	confrérie,	1606-1661.	

Ssin	R	38	:	Processionnel	concernant	les	processions	de	Saint-Sernin,	manuscrit,	XVIIIe	siècle.	

Ssin	R	43	:	Registre	des	messes	célébrées	dans	le	«	tour	des	corps	saints	»,	1758-1787.	

	

4. Bibliothèque	Municipale	de	Toulouse	

Ms	1151	:	Cérémonial	des	Carmélites	de	Toulouse,	XVIIIe	siècle.	

Ms	1983	:	Authentique	de	reliques,	1806.	

Ms	2119	:	Authentique	de	reliques,	1800.	
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Sources	imprimées	

	

I. Lyon	

Abbrégé	de	l’histoire	des	Martyrs	et	des	Saints	de	la	Ville	de	Lyon.	Avec	les	statuts	et	Reglemens	
de	l’ancienne	Confrerie	de	S.	Irenée,	et	des	Martyrs	de	Lyon,	rétablie	de	nouveau	en	l’Eglise	
dudit	S.	Irénée	à	Lyon,	par	le	sieur	Jean	Guerin,	chamarier	de	l’Eglise	de	S.	Irenée,	à	Lyon,	Chez	
la	veuve	de	Guill.	Barbier,	imprimeur	ordinaire	du	Roy,	M.	DC.	LXVIII.	

ALBI	Henry,	La	vie	du	tres-illustre	martyr	Sainct	Gabin.	Neveu	de	l’Empereur	Diocletian,	soubs	
lequel	il	souffrit	la	mort,	avec	son	frere	S.	Caie	Pape	et	sa	faille	Saincte	Susanne,	le	19	février	
de	 l’année	 296.	 Le	 corps	 duquel	 repose	 maintenant	 en	 l’Eglise	 du	 College	 de	 Lyon	 de	 la	
Compagnie	de	Jesus.	Par	le	P.	Henry	Albi	de	la	mesme	Compagnie,	A	Lyon,	Par	Jean	Jullieron,	
M.D.XX.V.	

Almanach	 spirituel	 de	 l’année	de	grâce	M.DC.XCVIII	 pour	 la	 ville	 et	 Fauxbourgs	de	 Lyon	et	
circonvoisins,	où	sont	remarqués	les	fêtes,	processions,	prédications,	assemblées	de	piété,	et	
exposition	de	reliques	qu’il	y	aura	chaque	jour	de	cette	année,	dans	les	églises	métropolitaines,	
collégiales,	paroissiales,	monastères	et	autres,	avec	la	méthode	pour	gagner	les	indulgences	à	
l’usage	des	personnes	dévotes.	Et	le	reliquaire	sacré,	ou	Recueil,	tant	des	églises	et	chapelles	
publiques	de	ladite	ville	et	fauxbourgs,	que	des	saintes	reliques	qui	y	sont	honorées,	à	Lyon,	
par	Germain	Nanty,	à	la	grand’	Ruë	proche	la	boucherie,	1697.	

Almanach	 spirituel	 pour	 la	 ville	 et	 fauxbourg	 de	 Lyon	 et	 circonvoisins	 de	 l’an	 de	 grâce	
M.DCC.XXIX,	à	Lyon,	Chez	Guillaume	Duvirot,	maître	imprimeur	à	la	Grand’ruë	de	l’Hôpital,	
vis-à-vis	ruë	Paradis,	1728.	

Almanach	pour	la	ville	et	fauxbourg	de	Lyon	et	circonvoisins,	A	Lyon,	Chez	Louis	Servant,	Ruë	
Merciere,	1733.	

BONNEVIE	Pierre	Etienne	(de),	Sur	la	Vénération	due	aux	reliques	des	saints,	discours	prêché	à	
Lyon,	le	5	septembre	1824,	jour	de	la	fête	patronale	de	St	Just,	Lyon,	Au	presbytère	de	Saint-
Just,	1824.	

Briéve	et	dévote	histoire	de	l’abbaye	royale	S.	Martin	de	l’Isle-Barbe.	A	laquelle	sont	jointes	
quelques	prieres	pour	dire	dans	 les	 trois	 eglises	qui	 sont	en	 ladite	abbaye ;	 le	 tout	dedié	à	
messieurs	les	habitants	de	Lyon	&	des	provinces	circonvoisines.	Composé	par	Mre	Bezian	Arroy,	
À	Lyon,	chez	Mathieu	Liberal	imprimeur	ruë	Merciere,	à	la	Bonne	conduite,	M.	DC.	LXVIII.	

CHAMPNIER	 Symphorien,	 «	 De	 Claris	 lugdunensibus	 »	 dans	 Domini	 Simphoriani	 Champerii,	
Lugdunensis,	liber	de	quadrupici	vita,	Lugduni,	Stephani	Gueynardi	et	Jacobi	Huguetanni,	M.	
CCCCC.	VII,	p.	fol.	aaa2v-5v.	

CHAPPUZEAU	 Samuel,	 Lyon	 dans	 son	 lustre.	 Discours	 divisé	 en	 deux	 parties :	 La	 premiere	
embrasse	les	eloges	de	la	ville	&	des	habitans.	La	deuxiéme	par	une	recherche	curieuse	met	au	
jour	 l’état	 present	 du	 corps	 ecclesiastique,	 du	 politique,	&	 du	militaire ;	 suivy	 des	 noms	&	
qualitez	 de	 tous	 ceux	 qui	 les	 gouvernent,	 &	 de	 plusieurs	 autres	 singularitez,	 À	 Lyon,	 Chez	
Scipion	Jasserme,	M.	DC.	LVI.	
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CLAPASSON	André,	Histoire	et	description	de	la	ville	de	Lyon,	de	ses	antiquités,	de	ses	Monumens	
&	de	son	Commerce ;	avec	des	notes	sur	les	hommes	célèbres	qu’elle	a	produits,	A	Lyon,	Chez	
Jean-Marie	Bruyset,	Imprimeur-Libraire,	M.	DCC.	LXI.	

CLERMONT	Joseph,	Vie	de	saint	Anthelme...	accompagnée	des	pièces	originales	qui	constatent	
l’authenticité	des	précieuses	 reliques	 rendues	à	 la	 vénération	des	 fidèles,	 Lyon,	 Imprimerie	
Rusand,	1820.	

COLONIA	Dominique	de,	Histoire	littéraire	de	la	ville	de	Lyon,	avec	une	bibliothèque	des	auteurs	
lyonnois	sacrés	et	profanes	distribués	par	siècles,	par	le	P.	de	Colonia,	À	Lyon,	chez	F.	Rigolle,	
1728.	

COLONIA	 Dominique	 de,	 Dissertation	 sur	 un	 monument	 antique	 découvert	 à	 Lyon	 sur	 la	
montagne	de	Fourvière,	au	mois	de	décembre	1704,	À	Lyon,	T.	Amaulry,	1705.	

DES	MASURES	Louis,	Babylone	ou	la	ruine	de	la	grande	cite,	et	du	regne	tyrannique	de	la	grande	
Paillarde	Babylonienne,	s.l.,	Imprimé	nouvellement	par	L.	Palérée,	1563.	

Deux	harangues,	l’une	Latine,	pour	le	plat	païs,	contre	la	ville	de	Lyon	pour	la	rendre	taillable.	
L’autre	Françoise	pour	 ladite	ville,	et	autres	villes	franches	de	la	France,	contre	 le	plat	païs,	
contenant	le	discours	et	partie	des	arguments	de	leurs	exemptions.	Prononcees	le	jour	de	sainct	
21	Decembre	1577,	à	la	nomination	des	Eschevins	de	ladite	ville,	à	Lyon,	par	Antoine	Gryphius,	
M.D.L.XXVIII.	

DU	 PLAIN	 Antoine,	 Cantique	 nouveau :	 contenant	 le	 discours	 de	 la	 guerre	 de	 Lyon	 &	 de	
l’assistance	que	Dieu	a	faite	à	son	Eglise	audit	lieu,	durant	le	temps	de	son	affliction	en	l’an	
1562 ;	plus	un	cantique	spirituel	/	[par	Antoine	Duplain],	s.l.,	1563.	

GREPPO	J.-G.	H.,	Notice	sur	le	corps	de	saint	Exupère,	donné	par	S.	S.	Grégorie	XVI	à	l’Oeuvre	de	
la	Propagation	de	la	foi,	Lyon,	Pélagaud	et	Lesne,	1838.	

GUERIN	 Pierre	 (de),	 Mandement	 de	 Son	 Eminence	 Monseigneur	 le	 Cardinal	 de	 Tencin,	
Archevêque	et	Comte	de	Lyon,	Au	sujet	des	Fêtes	qui	doivent	être	célébrées	dans	son	Diocèse,	
à	Lyon,	de	l’imprimerie	de	P.	Valfray	fils,	imprimeur	ordinaire	du	Roy	&	de	son	Eminence,	1743.	

Hieroglyfique	 de	 la	 vertu	 soubs	 la	 figure	 du	 Lyon.	 Avec	 ses	 proprietez	 et	 qualitez	 plus	
remarquables.	Dedié	comme	à	son	modelle	Monseigneur	d’Alincourt,	chevalier	des	Ordres	du	
Roy,	 conseiller	 en	 son	 Conseil	 d’Estat,	 cappitaine	 de	 cinquante	 hommes	 d’armes	 de	 ses	
ordonnances,	gouverneur	et	 lieutenant	général	pour	sa	Majesté	au	gouvernement	de	Lyon,	
Lyonnois,	Forests	et	Beaujolais,	par	le	sieur	Goujon,	advocat,	procureur	général	de	laditte	ville	
et	communauté,	À	Lyon,	Par	Horace	Cardon,	1608.	

Histoire	abrégée	de	la	vie,	des	vertus	et	du	culte	de	S.	Bonaventure	de	l’ordre	des	Ff.	Mineurs,	
cardinal-evesque	 d’Albano,	 docteur	 de	 l’Eglise,	 et	 patron	 de	 la	 ville	 de	 Lyon,	 Ecrite	 par	 un	
religieux	Cordelier,	A	Lyon,	rue	Merciere,	Chez	 la	Veuve	Delaroche	&	fils	et	chez	 les	Frères	
Duplain,	M.	DCC.	XLVII.	

Histoire	 civile	 ou	 consulaire	 de	 la	 ville	 de	 Lyon,	 par	 P.	 Claude	 François	 Menestrier	 de	 la	
Compagnie	de	Jesus,	Lyon,	Jean	Baptiste	&	Nicolas	Deville,	M.	DC.	XCVI.	

Histoire	de	l’établissement	et	du	progrès	du	premier	monastère	des	religieuses	Annonciades	
célestes	de	la	ville	de	Lyon,	fondé	par	Madame	Gabrielle	de	Gadagne,	comtesse	de	Chevrière	
{…}.	Divisé	en	deux	parties	et	composé	par	la	R.	M.	Marie-Hiéronyme	Chausse,	à	Lyon,	chez	la	
Veuve	de	Cl.	Chavance	et	M.	Chavance	fils,	ruë	Merciere,	1699.	
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Instruction	pastorale	et	mandement	de	son	Eminence	le	Cardinal	de	Bonald,	archevêque	de	
Lyon	et	de	Vienne,	à	l’occasion	du	Carême	de	1862.	Sur	le	culte	des	reliques,	Lyon,	Imprimerie	
d’André	Perisse,	1862.	

LA	MURE	 Jean	 Marie	 (de),	 Histoire	 ecclésiastique	 du	 diocèse	 de	 Lyon,	 traitée	 par	 la	 suite	
chronologique	des	vies	des	reverendissimes	archevêques,	comtes	de	Lyon	et	primats	de	France,	
avec	 les	 plus	 mémorables	 antiquités	 de	 la	 très	 illustre	 Eglise	 cathédrale,	 de	 toutes	 les	
collegiales,	abbayes	et	prieurés...	enrichie	du	catalogue	général	des	bénéfices	dudit	diocèse,	
par	Messire	Jean	Marie	de	La	Mure...,	A	Lyon,	chez	Marcelin	Gautherin,	1671.	

Le	Bon-heur	des	Maisons	et	des	personnes	particulieres,	Etably	sur	l’imitation	des	vertus	du	
Sauveur,	de	ses	Saints	Parens,	et	des	Patriarches	ses	ancêtres.	Et	crayonné	dans	le	Bon-heur	
de	 l’Univers,	par	 les	Mariages	de	 la	Nature	et	de	 la	Grace,	par	 le	R.	P.	 Joseph	Filere,	de	 la	
Compagnie	 de	 Jesus,	 À	 Lyon,	 Chez	 Antoine	 Cellier,	 ruë	Merciere	 à	 l’enseigne	 S.	 Anthoine,	
M.DC.LVI.	

Le	 cérémonial	 de	 la	 Sainte-Eglise	 de	 Lyon,	 premier	 siège	 des	 Gaules,	 Lyon,	 Imprimerie	
d’Antoine	Perisse,	1838.	

Le	Commerce	sacré	de	la	Ville	de	Lyon :	Avec	l’Orient	renouvellé	en	l’ouverture	du	trésor	fermé	
des	 Églises	 de	 la	 mesme	 Ville.	 Aquila	 grandis	 magnarum	 longo	membrorum	 ductu,	 plena	
plumis,	et	varietate,	venit	ad	Libanum	et	tultit	medullam	cedri,	in	urbe	negotiatorum	posuit	
illam.	Ezec.	c.17.v3,	À	Lyon,	Chez	la	Vefve	de	Cl.	Rigoud	et	ses	Fils,	en	la	ruë	Merciere,	à	 la	
Fortune,	1642.	

Les	devoirs	de	la	ville	de	Lyon,	envers	ses	saints.	Tiré	du	Latin	du	R.	P.	Theophile	Raynaud	de	la	
Compagnie	de	Jesu,	par	Cl	Fr.	M.	I.,	À	Lyon,	Chez	Guichard	Jullieron,	Imprimeur	ordinaire	de	la	
Ville,	M.	DC.	XLIX.	

Les	Saincts	de	Lyon,	du	R.P.	Theophile	Raynaud,	professeur	en	theologie,	de	la	Compagnie	de	
Jésus :	traduicts	du	latin	par	un	Religieux	de	la	mesme	Compagnie,	à	Lyon,	chez	Esprit	Scot,	à	
la	place	de	S.	Nizier,	pres	de	la	Chapelle	de	S.	Jaques,	M.DC.XXIX.	

Lyon	affligé	de	contagion	ou	récit	de	ce	qui	s’est	passé	de	plus	Memorable	en	cette	ville,	depuis	
le	mois	d’Aoust	de	l’an	1628	jusques	au	mois	d’Octobre	de	l’an	1629	par	le	P.	Jean	Grillot,	de	
la	Compagnie	de	Jesus,	À	Lyon,	Chez	François	de	la	Bottière,	ruë	Merciere,	à	la	Trinité,	1649.	

Mandement	de	S.E.M.	le	Cardinal	Archevêque	de	Lyon	qui	ordonne	des	prières	dans	tout	son	
diocèse	pour	attirer	les	grâces	et	les	bénédictions	du	Ciel	sur	le	voyage	de	notre	très	saint	Père	
le	Pape	Pie	VII	en	France,	Lyon,	Ballanche,	1804.	

NIVON	Nicolas,	Voyage	du	Saint	Calvaire	sur	la	Montagne	des	Martyrs	de	Lyon	à	Saint-Irénée,	
Lyon,	Jacquenod,	1731.	

Offices,	 litanies,	 et	prieres,	qui	 se	 celebrent	et	 se	 chantent	 les	 trois	 iours	des	Rogations	au	
Dioecese	de	Lyon.	Avec	toutes	les	reigles	et	belles	ceremonies	qui	s’observent	en	iceux :	pour	
la	commodité	tant	de	ceux	qui	y	assistent,	que	ceux	dui	ne	peuvent	y	assister,	À	Lyon,	Chez	
Louys	Muguet,	1619.	

POULLIN	DE	LUMINA	Étienne-Joseph,	Histoire	de	l’église	de	Lyon,	depuis	son	établissement	par	
saint	Pothin,	dans	le	second	siècle	de	l’Église,	jusqu’à	nos	jours,	Lyon,	J.-L.	Berthoud,	1770.	

Prieres	et	ceremonies	de	l’Eglise	de	Lyon	dans	les	processions	des	trois	jours	des	Rogations	et	
du	jour	de	l’Ascension	de	Notre	SEigneur	Jésus	Christ,	À	Lyon,	Chez	la	veuve	Journet,	1741.	
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Priere	que	tous	les	habitans	de	la	ville	de	Lyon	doivent	adresser	à	Dieu	jusqu’à	la	fin	du	siège	
pour	implorer	sa	miséricorde,	s.l.	

Processionale	 Sanctae	 Lugdunensis	 Ecclesiae...	 Nova	 editio	 cui	 mlta	 accessere	 necesseria,	
Lugduni,	Rusand,	1819.	

Processionale	Santae	Lugdunensis	Ecclesiae,	Lyon,	Apud	Amatum	de	la	Roche,	typographum,	
1775.	

Réception	de	très-chrétien,	très	juste	et	très	victorieux	monarque	Louis	XIII,	roi	de	France	et	de	
Navarre,	premier	comte	et	chanoine	de	l’église	de	Lyon ;	et	de	très-chrétienne	et	très-vertueuse	
reine,	Anne	d’Autriche,	par	MM.	les	doyens,	chanoines,	et	comtes	de	Lyon,	en	leur	cloître	et	
église,	le	11	décembre	1622,	Lyon,	Par	J.	Roussin,	1623.	

Rituel	du	diocèse	de	Lyon.	Tome	Premier,	Lyon,	Chez	Aimé	de	la	Roche,	1787.	

RUBYS	Claude,	Histoire	veritable	de	la	ville	de	Lyon,	A	Lyon,	Par	Bonaventure	Nugo,	M.	DC.	IIII.	

SAINT-AUBIN	Jean	(de),	Histoire	Ecclesiastique	de	la	ville	de	Lyon,	Ancienne	&	Moderne,	à	Lyon,	
Chez	Benoist	Coral,	en	ruë	Merciere	à	l’Enseigne	de	la	Victoire,	M.	DC.	LXVI.	

	

II. Metz	

Ceremonial	de	l’eglise	cathedralle	de	Metz,	Renouvellé	par	Messieurs	les	Vénérables	Princier,	
Doyen,	 Chanoines	 &	 Chapitre	 de	 ladite	 Eglise,	 en	 l’année	 1694.	 Approuvé	 &	 autorisé	 par	
Monseigneur	 l’Archevêque	d’Ambrun,	 Evêque	de	Metz,	 À	Metz,	 Chés	 la	Veuve	de	 François	
Bouchard,	1697.	

MEURISSE	Martin,	Histoire	de	la	naissance,	du	progres	et	de	la	decadence	de	l’heresie	dans	la	
ville	de	Metz	&	dans	le	pays	Messin,	Metz,	Chez	Jean	Antoine,	1642.	

Histoire	de	la	Lorraine,	par	le	R.	P.	Dom	Calmet,	Abbé	de	Senones,	Tome	I,	À	Nancy,	Chez	A.	
Leseure,	Imprimeur	ordinaire	du	Roy,	proche	de	la	Paroisse	S.	Sébastien,	à	l’Image	S.	Jean	de	
l’Evangéliste,	M.	DDC.	XLV.	

Histoire	de	la	Lorraine,	par	le	R.	P.	Dom	Calmet,	Abbé	de	Senones,	Tome	III,	A	Nancy,	Chez	A.	
Leseure,	Imprimeur	ordinaire	du	Roy,	proche	de	la	Paroisse	S.	Sébastien,	à	l’Image	S.	Jean	de	
l’Evangéliste,	M.	DCC.	XLVIII.	

Histoire	 des	 evesques	 de	 l’Eglise	 de	Metz,	 par	 le	 R.	 P.	Meurisse,	 de	 l’Ordre	 de	 S.	 François,	
Docteur	&	naguiere	Professeur	en	Theologie	à	Paris,	Evesque	de	Madaure	&	Suffragan	de	la	
mesme	Eglise,	A	Metz,	Par	Jean	Anthoine,	M.	DC.	XXXIIII.	

Histoire	ecclésiastique	et	civile	de	Lorraine,	qui	comprend	ce	qui	s’est	passé	de	plus	mémorable	
dans	l’archevêché	de	Trèves,	et	dans	les	évêchés	de	Metz,	Toul	et	Verdun,	depuis	l’entrée	de	
Jules	César	dans	les	Gaules	jusqu’à	la	mort	de	Charles	V,	duc	de	Lorraine,	arrivée	en	1690,	avec	
les	pièces	justificatives...	Le	tout	enrichi	de	cartes	géographiques,	de	plans	de	villes...	par	le	R.	
P.	Dom	Augustin	Calmet,	À	Nancy,	Chez	Jean-Baptiste	Cusson,	1728.	

L’Auguste	basilique	de	l’abbaye	royale	de	Sainct	Arnoul	de	Mets,	de	l’ordre	de	sainct	Benoît,	
pour	le	recouvrement,	rétablissement	et	maintien	de	son	ancienne	piété,	exemption,	immunité	
et	gloire,	par	André	Valladier,	Paris,	P.	Chevalier,	1615.	
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Prieres	des	processions	qui	se	font	à	Metz,	pendant	les	trois	jours	des	rogations,	en	Latin	et	en	
François,	À	Metz,	De	l’imprimerie	de	la	Veuve	et	Fils	de	Brice	Antoine,	1725.	

Processionale	 metense...	 Ludovici-Josephi	 de	 Montmorency-Laval,...	 auctoritate...	 editum,	
Metis,	Sumptibus	suis	edidit	Joannes	Baptista	Collignon,	1781.	

RAMBERVILLER	Alphonse	(de),	Les	actes	admirables	en	la	prospérité,	en	adversité	et	en	gloire	du	
bienheureux	martyr	Sainct	Livier,	gentilhomme	d’Austrasie,	Vic,	Claude	Felix,	1624.	

Recueil	des	prieres,	qui	se	chantent	aux	processions,	qui	se	font	dans	la	ville	de	Metz,	pendant	
les	trois	jours	des	Rogations.	Le	tout	sans	renvoy,	À	Metz,	Chés	Jean	Antoine,	imprimeur	et	
libraire,	1633.	

	

	

III. Rouen	

FARIN	François,	Histoire	de	la	ville	de	Rouen.	Tome	Premier,	A	Rouen,	Chez	Louis	du	Souillet,	
Libraire	sur	le	quay	du	Luxembourg,	M.DCC.XXXI.	

FARIN	François,	Histoire	de	la	ville	de	Rouen.	Tome	Second,	A	Rouen,	Chez	Louis	du	Souillet,	
Libraire	sur	le	quay	du	Luxembourg,	M.	DCC.XXXI.	

Histoire	de	l’Abbaye	de	Saint	Amand	de	Rouen.	Où	il	est	traité	de	la	Fondation,	augmentation,	
&	des	divers	évenemens	de	cette	Abbaye.	Ensemble	des	Abbesses	qui	l’ont	gouvernée	depuis	
la	 Fondation	 jusques	 à	 present.	 De	 plusieurs	 anciennes	 Familles	 de	 la	 Province.	 Des	 Bien-
faicteurs	&	des	Bien-faictrices	de	ce	Monastere,	par	un	religieux	bénédictin	de	la	Congrégation	
de	Saint	Maur,	à	Rouen,	Chez	Richard	Lallemant	et	Louys	du	Mesnil,	M.DC.LXII.	

Histoire	du	privilège	de	saint	Romain,	en	vertu	duquel	le	chapitre	de	la	cathédrale	de	Rouen	
délivrait	anciennement	un	meurtrier	tous	les	ans,	par	A.	Floquet,	Rouen,	E.	Le	Grand,	1833.	

Le	 concile	 provincial	 des	 dioceses	 de	 Normandie	 tenu	 à	 Roüen,	 l’an	 M.	 D.	 LXXXI.	 par	
Monseigneur	l’Illustrissime	et	Reverendissime	Cardinal	de	BOURBON	Archevesque	dudict	lieu,	
corrigé	&	confirmé	par	nostre	sainct	Pere	le	Pape	Gregoire	xiii,	à	Paris,	Chez	P.	L’Huillier,	rüe	s.	
Jaques,	à	l’Olivier,	M.D.LXXXII.	

MARLORAT	 Augustin,	Apologie	des	ministres	 et	 anciens	de	 l’Eglise	 réformée	de	Rouen	 sur	 le	
brisement	des	images,	Rouen,	1562.	

POMMERAYE	 Jean	François,	Histoire	de	 l’Abbaye	Royale	de	S.	Ouen	de	Rouen,	à	Rouen,	Chez	
Richard	Lallemant,	M.DC.LXII.	

POMMERAYE	 Jean	 François,	 Histoire	 de	 l’église	 cathédrale	 de	 Rouen,	 métropolitaine	 et	
primatiale	de	Normandie,	divisée	en	cinq	 livres,	 à	Rouen,	Par	 les	 imprimeurs	ordinaires	de	
l’Archevesché,	M.DC.LXXXVI.	

Prieres	qui	se	chantent	aux	processions	des	Rogations	et	de	S.	marc,	notées	en	plein	chant,	à	
lusage	des	paroisses	de	Saint	Vivien	et	de	Saint	Nicaise,	À	Rouen,	De	l’imprimerie	de	J	J.	 le	
Boullenger,	1779.	

Processionale	 insignis	ecclesiae	Rothomagensis,...	Francisci	de	Harlay...	 jussu	recognitum	et	
editum,	Rothomagi,	Apud	Societatem	typographicam	librorum	officii	ecclesiastici,	1630.	
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Processionale	 ecclesiae	 rothomagensis...	 Francisci	 II,...	 iussu	 recognitum	 et	 editum.	 De	
consebsu	 venerabilis	 capituli,	 Rothomagi,	 Apud	 Societatem	 typographicam	 librorum	 officii	
ecclesiastici,	1645.	

Processionale	Ecclesiae	Rotomagensis,	autoritate,	Stephani-Huberti	Cambacerès,	...	editum,	à	
Rouen,	De	l’imprimerie	de	Lecrêne-Labbey,	1811.	

Processionale	 Ecclesiae	 Rotomagensis,	 autoritate...	 Dominici	 de	 La	 Rochefoucauld...	 De	
consensu	venerabilis	capituli	editum,	Rotomagi,	apud	Jacobum-Josephum	le	Boullenger,	1789.	

Processionale	 ecclesiae	 rotomagensis,	 autoritate...	 Dominici	 de	 La	 Rochefoucauld...	 De	
consensu	venerabilis	capituli	editum,	Rotomagi,	apud	Jacobum-Josephum	le	Boullenger,	1763.	

Processionale	 Ecclesiae	 Rotomagensis,	 autoritate...	 Ludovici	 de	 La	 Vergne	 de	 Tressan...	 de	
consensu	venerabilis	capituli	editum,	Rotomagi,	Apud	Jore	Patrem	et	filium....	typographos,	
1729.	

TAILLEPIED	Noël,	Recueil	des	Antiquitez	et	singularitez	de	la	ville	de	Rouen.	Avec	un	progrez	des	
choses	 memorablesy	 advenues	 depuis	 sa	 fondation	 jusques	 a	 present,	 Rouen,	 Martin	 le	
Mesgissier,	1587.	

	

IV. Toulouse	

Antiennes	et	oraisons	à	l’usage	de	ceux	qui	auront	la	dévotion	de	visiter	les	sacrées	reliques	
qui	reposent	dans	l’insigne	église	abbatiale	Saint	Sernin	de	Toulouse,	À	Toulouse,	Chez	Me.	
Jean-Henry	Guillemette,	1762.	

Antiennes	et	oraisons	à	l’usage	de	ceux	qui	auront	la	dévotion	de	visiter	les	sacrées	reliques	
qui	reposent	dans	l’insigne	église	abbatiale	Saint	Sernin	de	Toulouse,	À	Toulouse,	Chez	Me.	
Jean-Henry	Guillemette,	1772.	

BREMOND	Alphonse,	Histoire	de	toutes	les	saintes	reliques	conservées	dans	l’insigne	basilique	
de	Saint-Saturnin :	 suivie	du	catalogue	général	des	reliques	que	possèdent	 les	églises	et	 les	
chapelles	de	la	ville	de	Toulouse,	Toulouse,	L.	Cluzon,	1862.	

DAYDE	Raymond,	L’Histoire	de	Saint-Sernin	ou	L’incomparable	trésor	de	son	église	abbatiale	de	
Tolose,	Tolose,	par	A.	Colomiez,	1661.	

Devotum	officium	Ihesu :	amore	langentium	animarum	excitativum.	Cum	preclaris	orationibus	
sanctorum	 in	 basilica	 beati	 Saturnini	 Tholosae	 quiescentium	 nec	 non	 aliorum	 quoum	
venerandae	reliquiae	aut	preciosa	iscalia	aut	solemnes	commemorationes	ibidem	habentur,	
Toulouse,	Faure,	1519.	

Histoire	de	la	délivrance	de	Toulouse	arrivée	le	17	mai	1562.	Où	l’on	verra	la	conjuration	des	
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de	la	procession	du	17	mai,	le	dénombrement	des	reliques	de	l’Eglise	Saint	Sernin,	le	tout	tiré	
des	annales	de	 ladite	 ville.	Nouvelle	 édition	 faite	 sur	 l’imprimée	de	Toulouse	de	1762	 chez	
Michel	 Sens	 libraire	 rue	 Saint-Rome.	 Avec	 permission.	 Augmenté	 de	 quelques	 notes,	
Amsterdam,	Marc	Michel	Rey,	1766.	

Histoire	de	la	délivrance	de	Toulouse	arrivée	le	17	mai	1562.	Où	l’on	verra	la	conjuration	des	
huguenots	contre	les	catholiques,	leurs	différens	combats,	la	défaite	des	huguenots	et	l’origine	
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commandement	 de	 Monseigneur	 l’illustrissime	 &	 reverendissime	 cardinal	 de	 Joyeuse,	
archevesque	de	Tolose,	A	Tolose,	par	Raymond	Colomiez,	1597.	
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d’artivice	tiré	le	même	jour,	les	autres	réjouissances	et	un	abrégé	historique	de	la	même	ville,	
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Saints	qui	sont	dans	l’Église	St	Sernin,	tiré	des	Annales	de	ladite	ville,	s.	l.,	1762.	

Vie,	vertus	et	miracles	de	la	B.	Germaine	Cousin,	bergère,	d’après	les	documents	authentiques,	
par	Louis	Veuillot,	Paris,	L.	Vivès,	1854.	

	

V. Autres	

BAILLET	Adrien,	Les	vies	des	saints	composées	sur	ce	qui	nous	est	resté	de	plus	authentique	&	
de	plus	assuré	dans	leur	Histoire,	disposées	selon	l’ordre	des	calendriers	&	des	martyrologes	;	
avec	l’histoire	de	leur	culte,	selon	qu’il	est	établi	dans	l’Église	catholique,	et	l’histoire	des	autres	
festes	de	l’année,	Tome	3,	À	Paris,	Chez	la	Veuve	Roulland,	1723.	

BAILLET	 Adrien,	 Topographie	 des	 saints	 où	 l’on	 rapporte	 les	 lieux	 devenus	 celebres	 par	 la	
Naissance,	la	Demeure,	la	Mort,	la	Sepulture	&	le	Culte	des	Saints,	à	Paris,	Chez	Louis	Roulland,	
ruë	saint	Jacques,	M.	DCC.	III.	

BELLARMIN	 Robert,	Disputationes	 de	 controversiis	 christianae	 fidei,	 adversus	 huius	 temporis	
haereticos,	Ingolstadt,	ex	typographia	Davidis	Sartorii,	1587.	

BROSSES	Charles	(de),	Du	culte	des	dieux	fétiches	ou	Parallèle	de	l’ancienne	religion	de	l’Égypte	
avec	la	religion	actuelle	de	Nigritie,	s.	l.,	1760.	

CALVIN	Jean,	Traitté	des	reliques,	ou	advertissement	très-utile	du	grand	profit	qui	reviendrait	à	
la	chrestienté	s’il	se	faisait	inventaire	de	tous	les	corps	saincts	&	reliques	qui	sont	tãt	en	Italie	
qu’en	 France,	 Alemagne,	 Espagne	&	 autres	 royaumes	&	 pays,	 A	Genève,	 par	 Pierre	 de	 La	
Rouiere,	1599.	

COCHLEE	 Jean,	De	 Sacris	 Reliquiis	 et	 Sanctorum	Brevis	 contra	 Johannis	 Calvini	 calumnias	 et	
blasphemias	responsio,	Mayence,	François	Behem,	1549.	

COCHLEE	 Jean,	De	 Veneratione	 et	 invocatione	 sanctorum,	 ac	 de	 honorandis	 eorum	 reliquiis	
brevis	assertio,	Lipsiae,	Nicolaus	Faber,	1534.	

COLLIN	 DE	 PLANCY	 Jacques	 Auguste	 Simon,	 Dictionnaire	 critique	 des	 reliques	 et	 des	 images	
miraculeuses.,	Paris,	Guien,	1822,	vol.	3/.	

DE	VERNON	Jean-Marie,	Histoire	generale	et	particuliere	du	Tiers	Ordre	de	S.	François	d’Assize.	
Tome	Troisiesme,	à	Paris,	Chez	Georges	Iosse,	M.	DC.	LXVII.	

FERRAND	 Jean,	 Disquisitio	 Reliquiaria ;	 sive	 de	 suspicienda	 et	 suspecta	 earumdem	 numero	
Reliquiari,	quae	in	diversis	Ecclesiis	servantur,	multitudine,	Lugduni,	Laurentii	Anisson,	&	Soc.,	
M.	DC.	XLVII.	



	 146	

FURETIERE	Antoine,	Dictionaire	universel,	A	La	Haye	et	à	Rotterdam,	Pays-Bas,	Chez	Arnout	et	
Reinier	Leers,	1691.	

GRETSER	 Jakob,	De	Cruce	 Christi	 rebusque	 ad	 eam	pertinentibus,	 Ingolstadt,	 ex	 typographia	
A.Sartorii,	1600,	vol.	3/.	

LE	ROND	D’ALEMBERT	Jean	et	DIDEROT	Denis,	Encyclopédie	ou	Dictionnaire	raisonné	des	sciences,	
des	arts	et	des	métiers.	Tome	XIV,	Paris,	Chez	André	Le	Breton,	1765.	

MABILLON	 Jean,	 Lettre	 d’un	 bénédictin	 à	 Monseigneur	 l’Evesque	 de	 Blois	 touchant	 le	
Discernement	des	anciennes	Reliques	au	sujet	d’une	Dissertation	de	Mr	Thiers,	contre	la	sainte	
Larme	de	Vendôme,	Paris,	Pierre	et	Imbert	de	Bats,	1700.	

MABILLON	Jean,	Dissertation	sur	le	culte	des	saints	inconnus,	par	le	R.	P.	Dom.	Jean	Mabillon	
Bénédictin	de	la	Congrégation	de	S.	Maur,	à	Paris,	Chez	Jean	Musieur,	1698.	

MABILLON	 Jean,	Eusebii	Roman	ad	Theopilum	Epistola	De	Cultu	sanctorum	ignorotum,	Paris,	
Pierre	de	Bats,	1698.	

PIGANIOL	DE	LA	FORCE	 Jean-Aymar,	Nouvelles	description	de	la	France,	dans	laquelle	on	voit	 le	
gouvernement	général	de	ce	royaume,	celui	de	chaque	province	en	particulier	et	la	description	
des	villes,	maisons	royales,	châteaux	et	monuments	les	plus	remarquables,	avec	la	distance	
des	lieux.	Tome	quatrieme,	Paris,	Delaulne,	1718.	

RAISSE	Arnould	de,	Hierogazophylacium	Belgicum	sive	thesurus	belgii,	Duaci,	Apud	Gerardum	
Pinchon,	1629.	

RICHEOME	Louys,	L’idolatrie	Huguenote	figurée	au	patron	de	 la	vieille	payenne,	à	Lyon,	Ches	
Pierre	Rigaud	en	rue	Merciere,	1608.	

RICHEOME	 Louys,	Deffence	des	Pelerinages	contre	 le	 traducteur	d’une	 lettre	pretendue	de	St	
Gregoire	de	Nisse	sur	les	Pelerinages	de	Hierusalem,	Avec	ung	discours	des	sainctes	reliques	et	
ung	aultre	des	richesses,	à	Paris,	Chez	Laurent	Sonnius	ruë	Sainct	Iacques	au	Cocq	et	Compas	
d’or,	1605.	

ROUSSEL	Napoléon,	Histoire	d’un	morceau	de	bois,	Paris,	La	Rochelle,	Delay,	1845.	

ROUSSEL	Napoléon,	Les	Reliques	juives	et	païennes	de	l’archevêque	de	Paris,	Paris,	Delay,	1845.	

ROUSSEL	Napoléon,	Encore	la	religion	d’argent,	Paris,	Delay,	1844.	

ROUSSEL	Napoléon,	La	Religion	d’argent,	Paris,	Risler,	1839.	

THIERS	Jean-Baptiste,	Dissertation	sur	la	sainte	larme	de	Vendôme,	Paris,	Vv.	C.	Thiboust	et	P.	
Esclassan,	1699.	

THIERS	 Jean-Baptiste,	Dissertation	 sur	 le	 lieu	 où	 repose	 le	 corps	 de	 S.	 Firmin	 le	 Confes.	 IIIe	
Evêque	d’Amiens,	Paris,	Chez	la	veuve	de	Claude	Thiboust	et	Pierre	Esclassan,	1699.	

THIERS	Jean-Baptiste,	Traité	des	superstitions	selon	l’Ecriture	sainte,	les	décrets	des	conciles	et	
les	 sentimens	 des	 saints	 Pères	 et	 des	 Théologiens,	 A	 Paris,	 Chez	 Antoine	 Dezallier,	 ruë	 S.	
Jacques,	à	la	Couronne	d’Or,	M.	DC.	XCVII.,	vol.	4/.	

VIRET	Pierre,	De	la	source	et	de	la	difference	et	convenance	de	la	vieille	et	nouvelle	idolatrie,	et	
des	vrayes	et	fausses	images	et	reliques,	et	du	seul	et	vray	Mediateur,	s.l.,	1547.	

Chroniques	de	l’ordre	des	carmélites	de	la	réforme	de	sainte	Thérèse,	depuis	leur	introduction	
en	France,	Troyes,	Imprimerie	d’Anner-André,	1846.	



Sources	imprimées	
	

	 147	

La	vie	des	Saints	pour	tous	les	jours	de	l’années,	par	le	R.	P.	Jean	Croiset.	Tome	premier,	À	Lyon,	
Chez	la	veuve	d’Antoine	Boudet,	1723.	

Annales	des	Carmes	déchaussez	de	France.	Par	le	révérend	père	Louis	de	Sainte-Thérèse,	Paris,	
C.	Angot,	1667.	

Roma	Sotterranea,	opera	postuma	di	Antonio	Bosio,...	compiuta,	disposta	et	accresciuta	dal	P.	
Giovanni	Severani	da	S.	Severino,	Roma,	L.	Grignani,	1650.	

Histoire	véritable	de	la	Sainte	Larme	que	notre	Seigneur	pleura	sur	le	Lazare.	Comme	et	par	
qui	elle	fut	apportée	au	Monastère	de	la	Sainte	Trinité	de	Vendôme.	Ensemble	plusieurs	beaux	
et	insignes	miracles	arrivez	depuis	630	ans	qu’elle	a	été	miraculeusement	conservée	en	ce	saint	
Lieu,	Blois,	F.	de	la	Saugère,	1641.	

Acta	Ecclesiae	Mediolanensis	Ab	Carolo	Borromeo	S.R.E.	Tit.	S.	Praxedis	presbitero	Cardinali,	
Archiepiscopo	 Mediolani	 Iussu	 Unique	 diligentius	 collecta	 edita.	 Addita	 est	 in	 hac	 ultima	
editione	B.	Caroli	Cardinalis	Vita	;	per	Reverendissimum	D.	Carolus	a	Basilica	Petri	Novariensem	
Episcopum	confecta,	Brescia,	1603,	vol.1.	

La	Cosmographie	Universelle	de	tout	le	monde,	A	Paris,	Chez	Michel	Sonnin,	1575.	

Supplément	au	Bréviaire	françois :	imprimé	par	ordre	de	Msgr.	l’archevesque	de	Paris,	à	Paris,	
Chez	Libraires	Associés,	MDCCLXVII.	



	 148	

Sources	éditées	

	

I. Lyon	

Chronique	de	 l’Abbaye	d’Ainay,	 par	 Jean-Marie	de	 La	Mure,	 éditée	 et	 publiée	par	Georges	
Guigue,	Lyon,	Imprimerie	générale,	1885.	

DES	PERIERS	Bonaventure,	Œuvres	françoises	de	Bonaventure	des	Périers.	Tome	1	/	revues	sur	
les	éditions	originales	et	annotées	par	M.	Louis	Lacour,	Paris,	P.	Jannet,	1856.	

Histoire	et	miracles	de	Notre-Dame	des	Bonnes-Nouvelles	des	Célestins	de	Lyon,	par	le	R.	P.	
Benoist	Gonon,	Édité	par	M.	C.	Guigue.,	Lyon,	H.	Georg,	1882.	

GRISARD	Jacques-Jules,	Documents	pour	servir	à	l’histoire	du	couvent	des	carmélites	de	Notre-
Dame	de	la	Compassion	de	Lyon,	Lyon,	Impr.	de	Pitrat	aîné,	1887.	

GUERAUD	 Jean,	La	Chronique	lyonnaise	de	Jean	Guéraud,	1536-1562,	éditée	par	Jean	Tricou,	
Lyon,	Imprimerie	audinienne,	1929.	

GUIGUE	Georges,	Les	Papiers	des	dévots	de	Lyon.	Recueil	de	textes	sur	la	Compagnie	secrète	du	
Saint-Sacrement,	ses	statuts,	ses	annales,	la	liste	de	ses	membres,	1630-1731,	Lyon,	Librairie	
ancienne	Veuve	Blot,	1922.	

L’Origine	et	antiquité	de	la	cité	de	Lyon	et	l’Histoire	de	Palanus.	Édition	du	ms.	Paris,	Arsenal,	
5111	par	Giovanni	Palumbo,	Paris,	Garnier,	2011.	

PARADIN	Guillaume,	Histoire	de	Lyon,	Roanne,	Horvath,	1973.	

PINET	Antoine	(du),	Plant,	pourtraict	et	description	de	la	ville	de	Lyon	au	XVIe	siècle,	s.l.,	Imp.	
de	L.	Boitel,	1844.	

Procès	 de	 Baudichon	 de	 la	 Maison	 Neuve,	 accusé	 d’hérésie	 à	 Lyon,	 1534,	 publié	 pour	 la	
première	 fois	d’après	 le	manuscrit	original	 conservé	aux	Archives	de	Berne	&	précédé	d’un	
Avant-propos	par	J.-G.	Baum,	Genève,	Imprimerie	de	Jules-Guillaume	Fick,	1873.	

Récits	de	Messire	P.	Millet	curé	de	Notre-Dame	de	La	Platière,	1629-1651,	publiés	et	annotés	
par	Ferdinand	Frécon,	Lyon,	Imprimerie	de	Pitrat	Ainé,	1888.	

SACONAY	 Gabriel	 (de),	 «	 Discours	 des	 premiers	 troubles	 advenus	 à	 Lyon	 »	 dans	 Archives	
curieuses	de	l’histoire	de	France,	depuis	Louis	XI	jusqu’à	Louis	XIII,	1re	série	-	Tome	4,	Paris,	
Imprimerie	de	E.	Duverger,	1835,	p.	215-342.	

	

	

II. Metz	

Cent	nouvelles	nouvelles :	 contenant	 les	 cent	histoires	nouveaux,	qui	 sont	moult	plaisans	à	
raconter,	en	toutes	bonnes	compagnies	par	manière	de	joyeuseté,	Paris,	Le	Club	français	du	
livre,	1968.PELT	Jean-Baptiste,	Etudes	sur	la	cathédrale	de	Metz.	Documents	et	notes	relatifs	
aux	années	1790	à	1930,	Metz,	Imprimerie	du	journal	«	Le	Lorrain	»,	1932.	

PELT	Jean-Baptiste,	Etudes	sur	la	cathédrale	Metz.	Textes	extraits	principalement	des	registres	
capitulaires	(1210-1790),	Metz,	Imprimerie	Lorraine,	1930.	



Sources	éditées	
	

	 149	

VIGNEULLES	Philippe	(de),	La	chronique	de	Philippe	de	Vigneulles,	éditée	par	Charles	Bruneau.	I.	
De	la	création	du	monde	à	1324,	Metz,	Société	d’histoire	et	d’archéologie	de	la	Lorraine,	1927.	

VIGNEULLES	Philippe	(de),	La	chronique	de	Philippe	de	Vigneulles,	éditée	par	Charles	Bruneau.	II.	
De	l’an	1325	à	l’an	1473,	Metz,	Société	d’histoire	et	d’archéologie	de	la	Lorraine,	1929.	

VIGNEULLES	Philippe	(de),	La	chronique	de	Philippe	de	Vigneulles,	éditée	par	Charles	Bruneau.	
III.	De	l’an	1473	à	l’an	1499,	Metz,	Société	d’histoire	et	d’archéologie	de	la	Lorraine,	1931.	

VIGNEULLES	Philippe	(de),	La	chronique	de	Philippe	de	Vigneulles,	éditée	par	Charles	Bruneau.	
IV.	De	l’an	1500	à	l’an	1525,	Metz,	Société	d’histoire	et	d’archéologie	de	la	Lorraine,	1933.	

	

III. Rouen	

HERON	Alexandre,	Deux	chroniques	de	Rouen :	1°	des	origines	à	1544	2°	de	1559	à	1569,	Rouen-
Paris,	Lestringant	et	Picard,	1900.	

	 POTTIER	 André	 (ed.),	Relation	des	 troubles	 excités	 par	 les	 Calvinistes	 dans	 la	 ville	 de	
Rouen	depuis	l’an	1537	jusqu’en	l’an	1582	écrite	par	un	témoin	oculaire,	Rouen,	E.	Le	Grand,	
1837.	

ROBILLARD	DE	BEAUREPAIRE	 Charles,	 «	Acte	 de	 consécration	 de	 l’église	 Saint-Vivien	 de	Rouen,	
1663	»,	B.	C.	D.	A.,	1899	1897,	p.	135.	

	

IV. Toulouse	

DOUAIS	Célestin	(ed.),	Documents	sur	l’ancienne	province	de	Languedoc.	T.	II,	trésors	et	reliques	
de	Saint-Sernin	de	Toulouse.	1.	Les	inventaires	(1246-1657),	Paris,	A.	Picard	et	fils,	1904.	

LAVAUR	 Jacques,	Don	 du	 corps	 de	 S.	 Thomas	 d’Aquin	&	 sa	 translation	 à	 la	 ville	 de	 Tolose,	
Marseille,	France,	les	Éd.	la	Thune,	2011.	

	

V. Autres	

CALVIN	Jean,	Œuvres,	Paris,	Gallimard,	2009.	

CALVIN	 Jean,	 Institution	 de	 la	 religion	 chrétienne,	 traduite	 du	 latin,	 4	 livres	 en	 4	 volumes,	
Genève,	Droz,	1955.	

CRADOCK	 Anna	 Francesca,	 Journal	 de	Mme	Cradock :	 voyage	 en	 France	 (1783-1786)	 /	 trad.	
d’après	le	ms.	original	et	inédit	par	Mme	O.	Delphin-Balleyguier,	Paris,	Perrin,	1896.	

De	Nuremberg	à	Grenade	et	Compostelle.	Itinéraire	d'un	médecin	allemand	(août	1494-avril	
1495).	Traduction	du	récit	de	voyage	de	Jérôme	Münzer,	Biarritz,	Atlantico,	2009.	

ERASME,	 Colloques,	 traduction	 et	 présentation	 d’Etienne	Wolff,	 Paris,	 Imprimerie	 nationale	
éditions,	1992.	

FAREL	Guillaume,	Traités	messins.	Tome	I.	Oraison	très	dévote,	1542.	Forme	d’oraison,	1545.	
Textes	établis	par	Reinhard	Bodenmann	et	Françoise	Briegel	;	annotés	par	Olivier	Labarthe,	
Genève,	Droz,	2009.	



	 150	

FAREL	 Guillaume,	Du	 vray	 usage	 de	 la	 Croix	 de	 Iesus-Christ,	 Genève,	 Imprimerie	 de	 Jules-
Guillaume	Fick,	1865.	

Gilles	Caillotin,	pèlerin.	Le	retour	de	Rome	d’un	sergier	Rémois,	1724,	édité	et	présenté	par	
Dominique	Julia,	Rome,	Collection	de	l’Ecole	Française	de	Rome,	2006.	

KEMPIS	Thomas	a,	L’imitation	de	Jésus-Christ,	traduit	du	latin	par	Félicité	de	Lamennais,	Paris,	
Editions	du	Seuil,	1999.	

La	correspondance	d’Erasme.	Volume	I,	1484-1514.	Traduite	et	annotée	par	Marie	Delcourt,	
Bruxelles,	Presses	académiques	européennes,	1967.	

Le	siècle	des	Platter,	Paris,	Fayard,	1995-2006,	3	volumes.	

LEMAIRE	DE	BELGES	Jean,	Les	illustrations	de	Gaule	et	singularitez	de	Troie,	éd.	J.	Stecher,	Paris,	
1882.	

LUTHER	Martin,	Œuvres.	Edition	publiée	sous	la	direction	de	Marc	Lienhard	et	Matthieu	Arnold,	
Paris,	Gallimard,	1999.	

MABILLON	Jean,	Œuvres	choisies,	Paris,	R.	Laffont,	2007.	

MARCOURT	 Antoine,	 Le	 livre	 des	marchans	 d’Antoine	Marcourt :	 une	 satire	 anticléricale	 au	
service	 de	 la	 Réforme.	 Edition	 critique	 du	 texte,	 1533-1544,	 introduction	 et	 notes	 par	
Geneviève	Gross,	Paris,	Honoré	Champion,	2016.	

MÜNZER	Jérôme,	Voyage	à	travers	la	France	(1494/95),	éd.	et	trad.	par	A.	Berthelot,	Greifswald,	
Reineke-Verlag,	1996.	

MÜNZER	Jérôme,	De	Nuremberg	à	Grenade	et	Compostelle	:	l'itinéraire	d'un	médecin	allemand,	
août	1494-avril	 1495.	 Traduction	du	 récit	 de	 voyage	de	 Jérôme	Münzer,	Anne	Berthelot	 et	
Carlos	Montenegro,	présentation	et	annotations,	Denise	Péricard-Méa,	Paris,	Atlantico,	2009.	

NOGENT	Guilbert	 (de),	Quo	ordine	 sermo	 fieri	 debeat ;	De	bucella	 iudae	data	et	de	 veritate	
dominici	 corporis ;	 De	 sanctis	 et	 eorum	 pigneribus.	 Edition	 critique	 par	 R.	 B.	 C.	 Huygens,	
Turnhout,	Brepols,	1993.	

ORLEANS	Charles	(D’),	Œuvres	complètes,	Paris,	éd.	J.	Belin-Prieur	Fils,	1842.	

Quintanaduenas :	 lettres	 de	 Jean	 de	 Brétigny :	 1556-1634,	 présentées	 par	 Pierre	 Serouet,	
Louvain,	Bureau	de	la	R.H.E.,	1971.	

SALES	François	(de),	«	Traité	de	l’amour	de	Dieu	»	dans	Œuvres,	Paris,	Gallimard,	1969.	

STENDHAL,	Voyage	dans	le	midi	de	la	France,	Paris,	François	Bourin	Éditeur,	2010.	

THIERS	Jean-Baptiste	(1636-1703),	Traité	des	superstitions.	Croyances	populaires	et	rationalité	
à	 l’Age	 classique.	 Texte	 établi,	 présenté	 et	 annoté	 par	 Jean	 Marie	 Goulemot,	 Paris,	 Le	
Sycomore,	1984.	

VOLTAIRE,	Traité	sur	la	Tolérance.	À	l’occasion	de	la	mort	de	Jean	Calas,	Paris,	Gallimard	Folio,	
2016.	

VOLTAIRE,	Œuvres	complètes	de	Voltaire.	Dictionnaire	philosophique.	-	Tome	VI,	à	Paris,	Chez	
Antoine-Augustin	Renouard,	1819.	

VOLTAIRE,	Le	Siècle	de	Louis	XIV.	Tome	Premier,	à	Londres,	Chez	R.	Dodsley,	à	La	Tête	de	Tully	
en	Pallmall,	M.	DCC.	LII.	



Sources	éditées	
	

	 151	

YOUNG	Arthur,	Voyages	en	France	en	1787,	1788	et	1789.	Première	 traduction	complète	et	
critique	par	Henri	Sée,	Paris,	A.	Colin,	1931.	

	



	 152	

Bibliographie	

	

I. Instruments	de	travail	

ALBERIGO	Giuseppe	(ed.),	Les	conciles	œcuméniques.	Vol.	II-2,	les	décrets	de	Trente	à	Vatican	II,	
Paris,	Cerf,	1994.	

AZRIA	Régine	et	HERVIEU-LEGER	Danièle	(eds.),	Dictionnaire	des	faits	religieux,	Paris,	PUF,	2010.	

BACZKO	Bronislaw,	«	Vandalisme	»	dans	Dictionnaire	critique	de	la	Révolution	française,	Paris,	
Flammarion,	1988.	

BLUCHE	François	(ed.),	Dictionnaire	du	Grand	Siècle,	Paris,	Fayard,	2005.	

HARDOUIN-FUGIER	 Elisabeth	 et	 BERTHOD	 Bernard,	 Dictionnaire	 des	 objets	 de	 dévotion	 dans	
l’Europe	catholique,	Paris,	France,	les	Éditions	de	l’Amateur,	2006,	279	p.	

HASQUENOPH	Sophie,	Histoire	des	ordres	et	congrégations	religieuses	en	France	du	Moyen	Âge	
à	nos	jours,	Seyssel	(Ain),	France,	Champ	Vallon,	2009,	1334	p.	

HUREL	Daniel-Odon,	Guide	pour	l’histoire	des	ordres	et	des	congrégations	religieuses	:	France,	
XVIe-XXe	siècles,	Turnhout,	Brepols,	2001.	

JULIA	Dominique	et	VENARD	Marc,	Répertoire	des	visites	pastorales	de	la	France.	Première	série,	
anciens	diocèses	(jusqu’en	1790).	4.	La	Rochelle	-	Ypres	-	Bâle,	Paris,	Editions	du	CNRS,	1985.	

JULIA	Dominique	et	VENARD	Marc,	Répertoire	des	visites	pastorales	de	la	France.	Première	série,	
anciens	diocèses	(jusqu’en	1790).	23.	Mâcon-Riez,	Paris,	Editions	du	CNRS,	1983.	

JULIA	Dominique	et	VENARD	Marc,	Répertoire	des	visites	pastorales	de	la	France.	Première	série,	
anciens	diocèses	(jusqu’en	1790).	2.	Cahors-Lyon,	Paris,	Editions	du	CNRS,	1979.	

LAURENTIN	René,	Dictionnaire	des	miracles	et	de	l’extraordinaire	chrétiens,	Paris,	Fayard,	2002.	

LOURS	Mathieu	et	YAKAN	Patrice,	Dictionnaire	des	cathédrales,	Paris,	J.-P.	Gisserot,	2008.	

MARTIN	 Jean-Clément	 (ed.),	 Dictionnaire	 de	 la	 Contre-Révolution :	 XVIIIe-XXe	 siècle,	 Paris,	
Perrin,	2011.	

MENTZER	Raymond	A.,	Les	Registres	des	consistoires	des	Églises	réformées	de	France	-	XVIe-XVIIe	
siècles.	Un	inventaire,	Genève,	Droz,	2014.	

MOLIN	 Jean-Baptiste	 et	 AUSSEDAT-MINVIELLE	 Annik,	 Répertoire	 des	 rituels	 et	 processionnaux	
imprimés	conservés	en	France,	Paris,	Édition	du	CNRS,	1984.	

PETIT	Nicolas,	Prosopographie	génovéfaine :	répertoire	biographique	des	chanoines	réguliers	
de	 Saint-Augustin	 de	 la	 Congrégation	 de	 France,	 1624-1789,	 Paris,	 Ecole	 nationale	 des	
Chartres,	2008.	

RICHELET	Pierre,	Dictionnaire	de	la	langue	française	et	moderne,	tome	III,	Lyon,	chez	les	frères	
Duplain,	1759.	

VIGUERIE	Jean	de,	Histoire	et	dictionnaire	du	temps	des	Lumières,	Paris,	France,	R.	Laffont,	DL	
1995,	1995,	1730	p.	



Bibliographie	
	

	 153	

VILLER	Marcel,	CAVALLERA	Ferdinand,	GUIBERT	Joseph	de	et	RAYEZ	André	(eds.),	Dictionnaire	de	
spiritualité	ascétique	et	mystique :	doctrine	et	histoire,	Paris,	Beauchesne,	1937,	vol.	21/.	

	

	

II. Ouvrages	de	références	

1. Cadre	chronologique	

BAIROCH	Paul,	BATOU	Jean	et	CHEVRE	Pierre,	La	population	des	villes	européennes :	banque	de	
données	et	analyse	sommaire	des	résultats,	800-1850,	Genève,	Droz,	1988.	

BEAUNE	Colette,	Naissance	de	la	nation	France,	Paris,	Gallimard,	1985.	

BEAUREPAIRE	Pierre-Yves,	La	France	des	Lumières :	1715-1789,	Paris,	Belin,	2011.	

BASCHET	 Jérôme,	 La	 civilisation	 féodale.	 De	 l’an	mil	 à	 la	 colonisation	 de	 l’Amérique,	 Paris,	
Flammarion,	2006.	

BELY	Lucien,	La	France	moderne :	1498-1789,	Paris,	Presses	universitaires	de	France,	2013.	

BIARD	Michel,	BOURDIN	Philippe	et	MARZAGALLI	Silvia,	Révolution,	Consulat,	Empire :	1789-1815,	
Paris,	Belin,	2009.	

CHOLVY	Gérard	et	HILAIRE	 Yves-Marie,	Histoire	 religieuse	de	 la	France	 contemporaine.	1800-
1880,	Toulouse,	Privat,	1985.	

COSANDEY	Fanny,	La	reine	de	France :	symbole	et	pouvoir :	XVe-XVIIIe	siècle,	Paris,	Le	Grand	Livre	
du	mois,	2000.	

DREVILLON	Hervé,	Les	rois	absolus :	1629-1715,	Paris,	Belin,	2011,	637	p.	

FERRONE	Vincenzo	et	ROCHE	Daniel,	Le	Monde	des	Lumières,	Paris,	Fayard,	1999.	

GAUCHET	Marcel,	Le	désenchantement	du	monde :	une	histoire	politique	de	la	religion,	Paris,	
Gallimard,	1985.	

HAMON	Philippe,	Les	Renaissances :	1453-1559,	Paris,	Belin,	2010.	

HUIZINGA	Johan,	L’automne	du	Moyen	Âge,	Paris,	Payot,	1919.	

IOGNA-PRAT	Dominique,	La	Maison	Dieu.	Une	histoire	monumentale	de	l’Eglise	au	Moyen	Âge,	
Paris,	Seuil,	2006.	

LE	ROUX	Nicolas,	Les	guerres	de	religion :	1559-1629,	Paris,	Belin,	2010.	

NORA	Pierre,	Les	lieux	de	mémoire,	Paris,	Gallimard,	1984.	

	

2. Échanges	et	économie	

CARRIER	James,	Gifts	and	commodities:	exchange	and	western	capitalism	since	1700,	London	
and	New-York,	Routledge,	1995.	

CARRIO-INVERNIZZI	 Diana,	 «	 Gift	 and	 Diplomacy	 in	 Seventeenth-Century	 Spanish	 Italiy	 »,	
Historical	Journal,	2008,	no	51,	p.	881-899.	

COQUERY	Natacha,	MENANT	François	et	WEBER	Florence	(eds.),	Écrire,	compter,	mesurer :	vers	
une	histoire	des	rationalités	pratiques,	Paris,	Éd.	Rue	d’Ulm,	2006.	



	 154	

DAVIS	Natalie	Zemon,	Essai	sur	le	don	dans	la	France	du	XVIe	siècle,	Paris,	Ed.	du	Seuil,	2003.	

FAGGION	Lucien,	«	Une	civilisation	du	don ?	Les	usages	d’un	paradigme	à	l’époque	moderne	»	
dans	Le	don	et	le	contre-don,	Aix-en-Provence,	Publications	de	l’Université	de	Provence,	2010,	
p.	59-97.	

FAGGION	Lucien	et	VERDON	Laure,	Le	don	et	le	contre-don :	usages	et	ambiguïtés	d’un	paradigme	
anthropologique	 aux	 époques	 médiévale	 et	 moderne,	 Aix-en-Provence,	 Publications	 de	
l’Université	de	Provence,	2010.	

FONTAINE	 Laurence,	 L’économie	 morale.	 Pauvreté,	 crédit	 et	 confiance	 dans	 l’Europe	
préindustrielle,	Paris,	Gallimard,	2008.	

KARPIK	Lucien,	L’économie	des	singularités,	Paris,	Gallimard,	2007.	

KOPYTOFF	 Igor,	«	The	Cultural	Biographiy	of	Things:	Commoditization	as	Process	»	dans	The	
Social	 Life	 of	 Things.	 Commodities	 in	 Cultural	 Perspective,	 Londres-New	 York,	 Cambridge	
University	Press,	1986,	p.	64-94.	

LINCK	 Thierry,	 «	 Economie	 et	 patrimonialisation	 »,	 Développement	 durable	 et	 territoires.	
Économie,	géographie,	politique,	droit,	sociologie,	25	octobre	2012,	Vol.	3,	n°	3.	

	

3. Histoire	sociale	et	culturelle	

ARIES	Philippe,	L’homme	devant	la	mort,	Paris,	Éditions	du	Seuil,	1977,	vol.	2/.	

BELISSA	Marc,	 BELLAVITIS	 Anna	 et	 COTTRET	Monique,	 Identités,	 appartenances,	 revendications	
identitaires :	XVIe-XVIIIe	siècles,	Paris,	Nolin,	2005.	

BIZZOCCHI	Roberto,	Généalogies	 fabuleuses :	 inventer	et	 faire	 croire	dans	 l’Europe	moderne,	
Paris,	Éd.	Rue	d’Ulm,	2010.	

BOHLER	Danielle	et	MAGNIEN	Catherine	(eds.),	Ecritures	de	l’histoire	(XIVe-XVIe	siècle) :		actes	du	
colloque	 du	 Centre	 Montaigne,	 Bordeaux,	 19-21	 septembre	 2002,	 Genève,	 Droz	
(coll.	«	Travaux	d’humanisme	et	Renaissance	»),	2005.	

CASTIGLIONE	Caroline,	Accounting	for	Affection:	Mothering	and	Politics	in	Early	Modern	Rome,	
New	York,	Palgrave	Macmillan,	2015.	

CHASTANG	Pierre	(ed.),	Le	passé	à	l’épreuve	du	présent :	appropriations	et	usages	du	passé	du	
Moyen	Age	à	la	Renaissance,	Paris,	PUPS,	2008.	

CROUZET-PAVAN	 Élisabeth	 et	 LECUPPRE-DESJARDIN	 Élodie,	 «	 Les	 mots	 de	 l’identité	 »,	 Histoire	
urbaine,	1	décembre	2012,	n°	35,	no	3,	p.	5-12.	

DAVIS	Natalie	Zemon,	Les	cultures	du	peuple :	rituels,	savoirs	et	résistances	au	16e	siècle,	Paris,	
Aubier	Montaigne,	1979.	

DELUMEAU	 Jean,	Rassurer	 et	 protéger :	 le	 sentiment	 de	 sécurité	 dans	 l’Occident	 d’autrefois,	
Paris,	Fayard,	1989.	

DELUMEAU	Jean,	La	peur	en	Occident,	XIVe-XVIIIe	siècles :	une	cité	assiégée,	Paris,	Fayard,	1978.	

FAVIER	 René,	 «	 Penser	 le	 changement	 climatique	 (XVIIIe-XIXe	 siècles)	 »,	Histoire,	monde	 et	
cultures	religieuses,	2017,	no	40,	p.	27-41.	



Bibliographie	
	

	 155	

FAVIER	René	et	GRANET-ABISSET	Anne-Marie,	Récits	et	représentations	des	catastrophes	depuis	
l’Antiquité,	Grenoble,	Publications	de	la	MSH-Alpes,	2005.	

FAVIER	 René	 et	GRANET-ABISSET	 Anne-Marie	 (eds.),	Histoire	 et	mémoire	 des	 risques	 naturels,	
Grenoble,	Publications	de	la	MSH-Alpes,	2000.	

ROULLET	 Antoine,	 SPINA	 Olivier	 et	 SZCZECH	 Nathalie	 (eds.),	 Trouver	 sa	 place :	 individus	 et	
communautés	dans	l’Europe	moderne,	Madrid,	Casa	de	Velázquez,	2011.	

RUGGIU	François-Joseph,	«	Les	notions	d’“identité”,	d’“individu”	et	de	“self”	et	leur	utilisation	
en	histoire	 sociale	 »	dans	 Identités,	 appartenances,	 revendications	 identitaires	 :	 XVIe-XVIIIe	
siècles,	Paris,	Nolin,	2005,	p.	395-406.	

WALTER	François,	Catastrophes.	Une	histoire	culturelle.	XVIe-XXIe	siècle,	Paris,	Le	Seuil,	2008.	

	

4. Réflexions	méthodologiques	et	historiographiques	

BLOCH	Marc,	Apologie	pour	l’histoire	ou	métier	d’historien,	Paris,	A.	Colin,	1987.	

BRAUDEL	 Fernand,	 «	 Histoire	 et	 Sciences	 sociales :	 La	 longue	 durée	 »,	Annales.	 Économies,	
Sociétés,	Civilisations,	1958,	vol.	13,	no	4,	p.	725-753.	

JULIA	Dominique,	«	L’historien	et	le	pouvoir	des	clés	»,	Le	Débat,	février	1998,	no	99,	(coll.	«	Le	
Débat	»),	p.	34-52.	

MARIN	 Louis,	«	Une	mise	en	 signification	de	 l’espace	 social :	manifestation,	 cortège,	défilé,	
procession	»,	Sociologie	du	sud-est,	1983,	vol.	37-38,	p.	13-27.	

REVEL	Jacques,	Jeux	d’échelles.	La	micro-analyse	à	l’expérience,	Paris,	Gallimard,	1996.	

Mélanges	 de	 la	 Casa	 de	 Velázquez.	 Pour	 faire	 une	 histoire	 des	 listes	 à	 l’époque	moderne,	
Madrid,	Casa	de	Velázquez,	2014.	

	

5. Approches	anthropologiques	et	sociologique	

APPADURAI	Arjun,	The	Social	Life	of	Things:	Commodities	 in	Cultural	Perspective,	Cambridge,	
Cambridge	University	Press,	1986.	

BABELON	Jean-Pierre	et	CHASTEL	André,	La	notion	de	patrimoine,	Paris,	Éditions	Liana	Levi,	1994.	

BELTING	Hans,	Image	et	culte :	une	histoire	de	l’image	avant	l’époque	de	l’art,	Paris,	Éd.	du	Cerf,	
1998.	

BESANÇON	Alain,	L’image	interdite :	une	histoire	intellectuelle	de	l’iconoclasme,	Paris,	Fayard,	
1994.	

BONNOT	Thierry,	La	vie	des	objets	 :	d’ustensiles	banals	à	objets	de	collection,	Paris,	Éd	de	la	
Maison	des	sciences	de	l’homme,	impr.	2002,	2002.	

DEKONINCK	 Ralph,	 DELBEKE	 Maarten,	 DELFOSSE	 Annick	 et	 VERMEIR	 Koen,	 «	Mise	 en	 image	 du	
spectacle	 et	 spectacularisation	de	 l’image	 à	 l’âge	baroque	»,	Degrés.	 Revue	de	 synthèse	 à	
orientation	sémiologique,	2012,	vol.	40,	no	151,	p.	c1-c14.	

DERRIDA	Jacques,	Mal	d’archive :	une	impression	freudienne,	Paris,	Galilée,	1995.	



	 156	

DUPEUX	Cécile,	JEZLER	Peter	et	WIRTH	Jean,	Iconoclasme :	vie	et	mort	de	l’image	médiévale,	Paris,	
Somogy,	2001.	

FEDIDA	Pierre,	L’absence,	Paris,	Gallimard,	2005.	

GELL	Alfred,	L’art	et	ses	agents :	une	théorie	anthropologique,	 traduit	par	Sophie	Renaut	et	
traduit	par	Olivier	Renaut,	Dijon,	Les	Presses	du	réel,	2009.	

GELL	Alfred,	Art	and	Agency:	an	Anthropolical	Theory,	Oxford,	Clarendon	Press,	1998.	

GODELIER	Maurice,	L’énigme	du	don,	Paris,	Flammarion,	2008.	

GOODY	Jack,	La	raison	graphique :	la	domestication	de	la	pensée	sauvage,	Paris,	les	Éditions	de	
Minuit,	1978.	

HALBWACHS	Maurice,	La	topographie	légendaire	des	évangiles	en	Terre	sainte,	Paris,	PUF,	2017.	

HALBWACHS	Maurice,	La	mémoire	collective,	Édition	critique	établie	par	Gérard	Namer,	Paris,	
Éditions	Albin	Michel,	1997.	

HERTZ	Robert,	Sociologie	religieuse	et	anthropologie :	deux	enquêtes	de	terrain,	1912-1915 ;	
postface	de	Marcel	Mauss ;	édition	et	présentation	de	Stéphane	Baciocchi	et	Nicolas	Mariot,	
Paris,	PUF,	2015.	

HOBSBAWM	Éric,	L’invention	de	la	tradition,	Paris,	Editions	Amsterdam,	2012.	

LACHAUSSEE	Ingeburg,	«	Communauté	et	société	:	un	ré-examen	du	modèle	de	Tönnies	»,	Sens	
Public,	2008.	

LATOUR	 Bruno,	 Sur	 le	 culte	 moderne	 des	 dieux	 faitiches	 suivi	 de	 Iconoclash,	 Paris,	 La	
Découverte,	2009.	

MAUSS	Marcel,	«	Essai	sur	le	don.	Forme	et	raison	de	l’échange	dans	les	sociétés	archäiques	»,	
L’Année	Sociologique,	1925,	no	1.	

NAHOUM-GRAPPE	 Véronique,	 «	 Anthropologie	 de	 la	 violence	 extrême :	 le	 crime	 de	
profanation	»,	Revue	internationale	des	sciences	sociales,	2002,	vol.	4,	no	174,	p.	601-609.	

OBADIA	Lionel,	L’anthropologie	des	religions,	Paris,	France,	 la	Découverte,	 impr.	2012,	2012,	
125	p.	

SURGY	Alfred	de,	«	Fétiches	II.	Puissances	des	objets.	Charmes	des	mots	»,	Systèmes	de	pensée	
en	Afrique	noire,	1993,	no	12.	

SURGY	Alfred	de,	«	Fétiches.	Objets	enchantés,	mots	réalisés	»,	Systèmes	de	pensée	en	Afrique	
noire,	1987,	no	8.	

TESTART	 Alain,	 Critique	 du	 don :	 études	 sur	 la	 circulation	 non	 marchande,	 Paris,	 Editions	
Syllepse,	2007.	

TÖNNIES	Ferdinand,	Communauté	et	société.	Présentation,	traduction	et	notes	par	Niall	Bond	
et	Sylvie	Mesure,	Paris,	Presses	Universitaires	de	France,	2010.	

TURNER	Victor,	Le	phénomène	rituel,	structure	et	contre	structure,	Paris,	PUF,	1990.	

VAN	GENNEP	Arnold,	Les	rites	de	passage :	étude	systématique	des	rites	de	la	porte	et	du	seuil,	
de	 l’hospitalité,	 de	 l’adoption,	 de	 la	 grossesse	 et	 de	 l’accouchement,	 de	 la	 naissance,	 de	
l’enfance,	Paris,	Picard,	2011.	

WEBER	Max,	L’éthique	protestante	et	l’esprit	du	capitalisme,	Paris,	Flammarion,	2002.	



Bibliographie	
	

	 157	

WEINER	Annette	B.,	Inalienable	Possessions:	The	Paradox	of	Keeping-While-Giving,	Berkeley	et	
Los	Angeles,	University	of	California	Press,	1992.	

WIRTH	Jean,	L’image	à	la	fin	du	Moyen	Age,	Paris,	Ed.	du	Cerf,	2011.	

	

	

III. Histoire	religieuse	

1. Ouvrages	généraux	

ALBERT	Jean-Pierre,	Odeurs	de	sainteté :	la	mythologie	chrétienne	des	aromates,	Paris,	Éd.	de	
l’École	des	hautes	études	en	sciences	sociales,	1990.	

ALBERT-LLORCA	Marlène,	Les	Vierges	miraculeuses.	Légendes	et	rituels,	Paris,	Gallimard,	2002.	

BALZAMO	Nicolas,	Les	deux	cathédrales :	mythe	et	histoire	à	Chartres,	XIe-XXe	siècle,	Paris,	Les	
Belles	Lettres,	2012.	

BALZAMO	 Nicolas,	 CHRISTIN	 Olivier	 et	 FLÜCKIGER	 Fabrice	 (eds.),	 L’Atlas	 Marianus	 de	 Wlihelm	
Gummpenberg,	Neuchâtel,	Editions	Alphil-Presses	universitaires	suisses,	2015.	

BARBICHE	Bernard	et	DAINVILLE-BARBICHE	Ségolène	de,	«	Les	pouvoirs	des	légats	a	latere	et	des	
nonces	en	France	aux	XVIe	et	XVIIe	siècle	»	dans	Echanges	religieux	entre	la	France	et	l’Italie	
du	Moyen	Âge	à	l’époque	moderne,	Genève,	Honoré	Champion,	1987,	p.	259-277.	

BELL	 Rudolph	 M.	 et	 WEINSTEIN	 Donal,	 Saints	 and	 Society:	 The	 Two	 Worlds	 of	 Western	
Christendom,	1000-1700,	Chicago,	University	of	Chicago,	1982.	

BERCE	 Yves-Marie,	Fête	et	 révolte :	 des	mentalités	populaires	du	XVIe	 au	XVIIIe	 siècle,	 Paris,	
Hachette	Littératures,	2006.	

BERLAN	Hélène,	KIRSCHLEGER	Pierre-Yves	et	FOUILLERON	Joël,	Anticléricalisme	de	la	fin	du	XVe	siècle	
au	début	du	XXe	siècle :	discours,	images	et	militances,	Paris,	M.	Houdiard,	2011.	

BOER	Wietse	de	et	GÖTTLER	Christine	(eds.),	Religion	and	the	senses	in	early	modern	Europe,	
Leiden,	2013.	

BOISSON	Didier	et	DAUSSY	Hugues,	Les	protestants	dans	la	France	moderne,	Paris,	Belin,	2006.	

BOISSON	Didier	et	KRUMENACKER	Yves,	La	coexistence	à	l’épreuve.	Etudes	sur	les	relations	entre	
Protestants	et	Catholiques	dans	la	France	moderne,	Lyon,	Chrétiens	et	Sociétés	-	Documents	
et	Mémoires	n°9,	2009.	

BONZON	Anne,	GUIGNET	Philippe	et	VENARD	Marc,	La	paroisse	urbaine :	Du	Moyen	âge	à	nos	
jours,	Paris,	Les	Éd.	du	Cerf,	2014.	

BONZON	Anne	et	VENARD	Marc,	La	 religion	dans	 la	France	moderne :	XVIe-XVIIIe	 siècle,	Paris,	
Hachette,	1998.	

BOUDON	Jacques-Olivier	et	THELAMON	Françoise,	Les	chrétiens	dans	la	ville,	Mont-Saint-Aignan,	
Publications	des	Universités	de	Rouen	et	du	Havre,	2006.	

BOUET	Pierre,	OTRANTO	Giorgio	et	VAUCHEZ	André	(eds.),	Culte	et	pèlerinages	à	Saint	Michel	en	
Occident	:	les	trois	monts	dédiés	à	l’archange,	Rome,	École	française	de	Rome,	2003.	

BOUTRY	Philippe	et	ENCREVE	André,	La	religion	dans	la	ville,	Bordeaux,	Ed.	Bière,	2003.	



	 158	

BOUTRY	 Philippe,	 FABRE	 Pierre	 Antoine	 et	 JULIA	 Dominique,	 Rendre	 ses	 vœux :	 les	 identités	
pèlerines	 dans	 l’Europe	 moderne	 (XVIe-XVIIIe	 siècle),	 Paris,	 Editions	 de	 l’Ecole	 des	 hautes	
études	en	sciences	sociales,	2000.	

BRIAN	Isabelle	et	LE	GALL	Jean-Marie,	La	vie	religieuse	en	France.	XVIe-XVIIIe	siècle,	Paris,	SEDES,	
1999.	

BROWN	Peter,	Le	prix	du	salut :	les	chrétiens,	l’argent	et	l’au-delà	en	Occident :	IIIe-VIIe	siècle,	
Paris,	Belin,	2016.	

BURKARDT	 Albrecht,	 L’économie	 des	 dévotions :	 commerce,	 croyance	 et	 objets	 de	 piété	 à	
l’époque	moderne,	Rennes,	Presses	Universitaires	de	Rennes,	2016.	

BURKARDT	 Albrecht	 (ed.),	 Commerce,	 voyage	 et	 expérience	 religieuse :	 XVIe-XVIIIe	 siècles,	
Rennes,	Presses	universitaires	de	Rennes,	2007.	

BURNS	Kathryn,	Colonial	habits:	convents	and	the	spiritual	economy	of	Cuzco,	Peru,	Durham,	
Duke	University	Press,	1999.	

BUTLER	Alban,	THURSTON	Herbert	et	ATTWATTER	Donald,	Les	saints	patrons,	Paris,	Brepols,	1996.	

CABANTOUS	 Alain,	 Entre	 fêtes	 et	 clochers :	 profane	 et	 sacré	 dans	 l’Europe	 moderne,	 Paris,	
Fayard,	2002.	

CAMERON	Euan,	Enchanted	Europe:	superstition,	reason,	and	religion,	1250-1750,	New	York,	
2010.	

CARRIE	 Jean-Michel,	«	Des	Thébains	en	Occident ?	Histoire	militaire	et	hagiographie	»	dans	
Mauritius	und	die	thebäische	Legion/Saint	Maurice	et	la	légion	thébaine,	Fribourg,	Academic	
Pres	Fribourg,	2005,	p.	9-35.	

CENTRE	 INTERDISCIPLINAIRE	D’ETUDE	DES	RELIGIONS	ET	DE	 LA	 LAÏCITE,	Topographie	du	 sacré :	 l’emprise	
religieuse	sur	l’espace,	Bruxelles,	Éd.de	l’Université	de	Bruxelles,	2008.	

CHEDOZEAU	 Bernard,	 Chœur	 clos,	 chœur	 ouvert.	 De	 l’église	 médiévale	 à	 l’église	 tridentine	
(France	XVIIe-XVIIIe	siècles),	Paris,	Cerf,	1999.	

CHIFFOLEAU	Jacques,	La	comptabilité	de	l’au-delà :	 les	hommes,	 la	mort	et	 la	religion	dans	la	
région	d’Avignon	à	la	fin	du	Moyen	âge,	vers	1320-vers	1480,	Paris,	Albin	Michel,	2011.	

CHRISTIAN	William	A,	Local	religion	in	sixteenth-century	Spain,	Princeton,	Princeton	University	
Press,	1981.	

CHRISTIN	Olivier,	Les	yeux	pour	le	croire :	les	Dix	commandements	en	images,	XVe-XVIIIe	siècle,	
Paris,	Editions	du	Seuil,	2003.	

CHRISTIN	Olivier,	FLÜCKIGER	Fabrice	et	GHERMANI	Naïma,	Marie	mondialisée :	l’«	Atlas	Marianus	»	
de	 Wilhelm	 Gumppenberg	 et	 les	 topographies	 sacrées	 de	 l’époque	 moderne,	 Neuchâtel,	
Editions	Alphil-Presses	universitaires	suisses,	2014.	

COSTER	Will	et	SPICER	Andrew,	Sacred	Space	 in	Early	Modern	Europe,	Cambridge,	Cambridge	
University	Press,	2005.	

CROQ	Laurence	et	GARRIOCH	David	(eds.),	La	religion	vécue :	les	laïcs	dans	l’Europe	moderne :	
[actes	du	colloque,	Prato,	Monash	university,	3-4	juillet	2010],	Rennes,	Presses	universitaires	
de	Rennes,	2013.	



Bibliographie	
	

	 159	

DELUMEAU	 Jean	et	COTTRET	Monique,	Le	catholicisme	entre	 Luther	et	Voltaire,	Paris,	Presses	
Universitaires	de	France,	2010.	

DEMERSON	Geneviève	et	DOMPNIER	Bernard	(eds.),	Les	signes	de	Dieu	aux	XVIe	et	XVIIe	siècles,	
Clermont-Ferrand,	Association	des	publications	de	la	Faculté	des	lettres	et	sciences	humaines	
de	Clermont-Ferrand,	1993.	

DITCHFIELD	Simon,	«	Thinking	with	Saints:	Sanctity	and	Society	in	the	Early	Modern	World	»,	
Critical	Inquiry,	2009,	vol.	35,	no	3,	p.	552-584.	

DUMONS	Bruno	et	HOURS	Bernard	(eds.),	Ville	et	religion	en	Europe	du	XVIe	au	XXe	siècle :	la	cité	
réenchantée,	Grenoble,	PUG,	2010.	

FRIANT	Emmanuelle,	Le	catholicisme	matériel :	les	objets	de	la	piété	privée	dans	la	France	des	
XVIe	et	XVIIe	siècles,	Thèse	de	doctorat,	Nancy,	s.l.,	2009.	

FROESCHLE-CHOPARD	Marie-Hélène,	Dieu	pour	tous	et	Dieu	pour	soi,	Paris,	l’Harmattan,	2006.	

FROESCHLE-CHOPARD	 Marie-Hélène,	 Espace	 et	 sacré	 en	 Provence	 (XVIe-XXe	 siècle) :	 cultes,	
images,	confréries,	Paris,	Les	Éd.	du	Cerf,	1994.	

GRAS	Maria-Carmen,	«	Les	processions	en	 l’honneur	de	sainte	Geneviève	à	Paris	»,	Histoire	
urbaine,	2012,	no	32,	p.	5-30.	

GREYERZ	Kaspar	(von),	Religion	et	culture :	Europe,	1500-1800,	Paris,	Cerf,	2006.	

HENRYOT	Fabienne,	Livres	et	lecteurs	dans	les	couvents	mendiants :	Lorraine,	XVIe-XVIIIe	siècles,	
Genève,	Librairie	Droz,	2013.	

HOURS	Bernard,	L’Eglise	et	la	vie	religieuse	dans	la	France	moderne	XVIe-XVIIIe	siècle,	Paris,	PUF,	
2000.	

HUDSON	 Anne,	 The	 Premature	 Reformation:	 Wycliffite	 texts	 and	 Lollard	 history,	 Oxford,	
Clarendon	Press,	1988.	

JULIA	Dominique,	«	Sanctuaires	et	lieux	sacrés	à	l’époque	moderne	»	dans	Lieux	sacrés,	lieux	
de	culte,	sanctuaires,	Rome,	Ecole	française	de	Rome,	2000,	p.	241-295.	

LEVATOIS	Marc,	L’espace	du	sacré :	géographie	intérieure	du	culte	catholique,	Paris,	Editions	de	
l’Homme	nouveau,	2012.	

LOURS	Mathieu,	L’autre	temps	des	cathédrales :	du	concile	de	Trente	à	la	Révolution	française,	
Paris,	Picard,	2010.	

LOURS	Mathieu,	«	Espace	du	sacré	et	du	pouvoir.	La	cathédrale	et	la	ville	moderne	en	France	
(vers	1560-1790)	»,	Histoire	urbaine,	janvier	2003,	no	7,	p.	97-120.	

MAËS	Bruno,	Les	livrets	de	pèlerinage :	imprimerie	et	culture	dans	la	France	moderne,	Rennes,	
Presses	Universitaires	de	Rennes,	2016.	

MARIN	Olivier	et	VINCENT-CASSY	Cécile	(eds.),	La	Cour	céleste :	la	commémoration	collective	des	
saints	au	Moyen	Âge	et	à	l’époque	moderne,	Turnhout,	Brepols,	2014.	

MARTIN	 Philippe,	 Le	 théâtre	 divin :	 une	 histoire	 de	 la	 messe	 (XVIe-XXe	 siècles),	 Paris,	 CNRS	
éditions,	2009.	

MARTIN	Philippe,	Une	religion	des	livres :	1640-1850,	Paris,	les	Ed.	du	Cerf,	2003.	



	 160	

MARTIN	 Philippe,	 Les	 chemins	 du	 sacré :	 paroisses,	 processions,	 pèlerinages	 en	 Lorraine	 du	
XVIème	au	XIXème	siècle,	Metz,	Editions	Serpenoise,	1995.	

MENTZER	Raymond	A.,	La	Construction	de	l’identité	réformée	aux	XVIe	et	XVIIe	siècles :	le	rôle	
des	consistoires,	Paris,	Honoré	Champion,	2006.	

MERDRIGNAC	Bernard,	PICHOT	Daniel,	PLOUCHART	Louisa	et	PROVOST	Georges	(eds.),	La	paroisse,	
communauté	 et	 territoire :	 constitution	 et	 recomposition	 du	 maillage	 paroissial,	 Rennes,	
Presses	universitaires	de	Rennes,	2013.	

MEYER	 Frédéric,	La	Maison	de	 l’évêque.	Familles	et	curies	épiscopales	entre	Alpes	et	Rhône	
(Savoie-Bugey-Lyonnais-Dauphiné-Comtat	Venaissin)	de	la	fin	du	XVIe	à	la	fin	du	XVIIIe	siècle,	
Paris,	Honoré	Champion,	2008.	

NEVEU	Bruno,	Érudition	et	religion :	aux	XVIIe	et	XVIIIe	siècles,	Paris,	A.	Michel,	1994.	

POLLMANN	 Judith,	«	Being	a	Catholic	 in	Early	Modern	Europe	»	dans	The	Asghate	Research	
Companion	to	the	Counter-Reformation,	Surrey,	Ashgate,	2013,	p.	165-182.	

POUTRIN	 Isabelle,	 Le	 voile	 et	 la	 plume :	 autobiographie	 et	 sainteté	 féminine	 dans	 l’Espagne	
moderne,	Madrid,	Casa	de	Velázquez,	1995.	

SALLMANN	 Jean-Michel,	 Naples	 et	 ses	 saints	 à	 l’âge	 baroque :	 1540-1750,	 Paris,	 Presses	
universitaires	de	France,	1994.	

SIMIZ	 Stefano,	 Prédication	 et	 prédicateurs	 en	 ville :	 XVIe-XVIIIe	 siècles,	 Villeneuve	 d’Ascq,	
Presses	Universitaires	du	Septentrion,	2015.	

SIMIZ	Stefano,	«	Les	jubilés	de	l’est	de	la	France,	temps	fort	de	la	dévotion	urbaine	des	XVIIe	et	
XVIIIe	siècles	»	dans	Jubilé	et	culte	marial	(Moyen	Âge	-	époque	contemporaine),	Saint-Etienne,	
Presses	Universitaires	de	Saint-Etienne,	2009,	p.	257-270.	

SIMIZ	Stefano,	Confréries	urbaines	et	dévotion	en	Champagne :	1450-1830,	Villeneuve-d’Ascq,	
Presses	universitaires	du	Septentrion,	2002.	

SLUHOVSKY	Moshe,	Patroness	of	Paris:	rituals	of	devotion	in	early	modern	France,	Leiden ;	New	
York,	Brill,	1998.	

STRASSER	Ulrike,	State	of	virginity:	gender,	 religion,	and	politics	 in	an	early	modern	Catholic	
state,	Ann	Arbor,	University	of	Michigan	Press,	2004.	

SUIRE	Éric,	La	sainteté	française	de	la	Réforme	catholique	(XVIe-XVIIIe	siècles) :	d’après	les	textes	
hagiographiques	et	 les	procès	de	canonisation,	Pessac,	Presses	universitaires	de	Bordeaux,	
2001.	

TALLON	Alain,	Conscience	nationale	et	sentiment	religieux	en	France	au	XVIe	siècle :	essai	sur	la	
vision	gallicane	du	monde,	Paris,	PUF,	2002.	

THOMAS	Keith,	Religion	and	the	Decline	of	Magic.	Studies	in	Popular	Beliefs	in	Sixteenth-	and	
Seventeenth-Century	England,	Londres,	Weidenfeld	&	Nicolson,	1971.	

VAUCHEZ	 André	 (ed.),	 Lieux	 sacrés,	 lieux	 de	 culte,	 sanctuaires :	 approches	 terminologiques,	
méthodologiques,	historiques	et	monographiques,	Rome,	École	française	de	Rome,	2000.	

VAUCHEZ	André	(ed.),	La	religion	civique	à	l’époque	médiévale	et	moderne	(chrétienté	et	islam) :	
actes	du	colloque,	Nanterre,	21-23	juin	1993,	Rome,	Ecole	française	de	Rome,	1995.	

VAUCHEZ	André,	Les	Laïcs	au	Moyen	âge :	pratiques	et	expériences	religieuses,	Paris,	Cerf,	1987.	



Bibliographie	
	

	 161	

VAUCHEZ	André,	La	Sainteté	en	Occident	aux	derniers	siècles	du	Moyen	âge :	d’après	les	procès	
de	canonisation	et	les	documents	hagiographiques,	Rome,	École	française	de	Rome,	1981.	

VENARD	Marc	 et	 BONZON	 Anne,	 La	 religion	 dans	 la	 France	moderne	 XVIe-XVIIIe	 siècle,	 Paris,	
Hachette	Supérieur,	1998.	

VERRIER	Jacques,	Chrétiens	ou	païens ?	Le	culte	de	saint	Martin	en	Forez,	Brioude,	Créer,	2009.	

VIALLET	Ludovic,	«	Fondations	pieuses,	identité	urbaine	et	réformes	franciscaines	en	France	et	
en	Allemagne	(XVe-début	XVIe	siècle)	»,	Histoire	urbaine,	28	juin	2010,	n°	27,	no	1,	p.	21-41.	

VINCENT	Catherine	et	MAURER	Catherine,	La	coexistence	confessionnelle	en	France	et	en	Europe	
germanique	et	orientale.	Du	Moyen	Âge	à	nos	jours,	Lyon,	Chrétiens	et	Sociétés	-	Documents	
et	Mémoires	n°27,	2015.	

VINCENT	Catherine	et	PYCKE	Jacques	(eds.),	Cathédrale	et	pèlerinage	aux	époques	médiévale	et	
moderne :	 reliques,	 processions	 et	 dévotions	 à	 l’église-mère	 du	 diocèse,	 Louvain-la-Neuve,	
Collège	Érasme,	2010.	

WALSHAM	 Alexandra,	The	Reformation	 of	 the	 Landscape.	 Religion,	 Identity,	 and	Memory	 in	
Early	Modern	Britain	and	Ireland,	Oxford,	Oxford	University	Press,	2011.	

	

2. Ordres	religieux	

ANDENMATTEN	Bernard	et	RIPART	Laurent,	L’abbaye	Saint-Maurice	d’Agaune,	515-2015,	Gollion,	
Infolio,	2015,	vol.	2/.	

ARDURA	Bernard,	«	La	déchristianisation	et	la	restauration	des	ordres	religieux	au	XIXe	siècle	»	
dans	Sainte	Thérèse	Couderc,	fondatrice	de	la	congrégation	de	Notre-Dame	du	Cénacle	(1805-
1885).	Présence	et	spiritualité.	Actes	du	colloque	du	centenaire,	Le	Barroux,	1986,	p.	180-191.	

CENTRE	 EUROPEEN	 DE	 RECHERCHES	 SUR	 LES	 CONGREGATIONS	 ET	 ORDRES	 RELIGIEUX,	 Naissance	 et	
fonctionnement	 des	 réseaux	 monastiques	 et	 canoniaux :	 actes	 du	 premier	 colloque	
international	 du	 CERCOM,	 Saint-Etienne,	 16-18	 septembre	 1985,	 Saint-Etienne,	 Université	
Jean	Monnet,	1991.	

DOMPNIER	Bernard,	Enquête	au	pays	des	frères	des	anges.	Les	Capucins	de	la	province	de	Lyon	
aux	XVIIe	et	XVIIIe	siècles,	Saint-Etienne,	Publications	de	l’Université	de	Saint-Etienne,	1993.	

DOMPNIER	 Bernard	 et	 JULIA	 Dominique,	 Visitation	 et	 visitandines :	 aux	 XVIIe	 et	 XVIIIe	
siècles :		acte	du	colloque	d’Annecy,	3-5	juin	1999,	Saint-Etienne,	Publications	de	l’Université	
de	Saint-Étienne.	

BROCARD	 Nicole,	 VANNOTTI	 Françoise	 et	 WAGNER	 Anne,	 Autour	 de	 Saint	 Maurice :	 actes	 du	
colloque	 «	 Politique,	 société	 et	 construction	 identitaire :	 autour	 de	 Saint	 Maurice	 »,	 29	
septembre	 -	 2	 octobre	 2009,	 Besançon	 (France),	 Saint-Maurice	 (Suisse),	 Saint-Maurice	 -	
Besançon,	Fondation	des	archives	historiques	de	l’abbaye	de	Saint-Maurice	-	Laboratoire	des	
sciences	historiques	de	l’université	de	Franche-Comté,	2011.		

ERIAU	Jean-Baptiste,	L’Ancien	Carmel	du	Faubourg	Saint-Jacques	(1604-1792),	Luçon,	impr.	S.	
Pacteau,	1929.	

GALLAND	Caroline,	GUILLOUX	 Fabien	et	MORACCHINI	Pierre	 (eds.),	Les	Récollets	en	quête	d’une	
identité	franciscaine,	Tours,	Presses	universitaires	François-Rabelais,	2014.	



	 162	

HOURS	Bernard,	Des	moines	dans	la	cité :	XVIe-XVIIIe	siècle,	Paris,	Belin,	2016.	

HOURS	 Bernard	 (ed.),	Carmes	 et	 carmélites	 en	 France	du	XVIIe	 siècle	 à	 nos	 jours	 :	 actes	 du	
colloque	de	Lyon,	25-26	septembre	1997,	Paris,	les	Éd.	du	Cerf,	2001.	

KRUMENACKER	 Yves	 (ed.),	 Religieux	 et	 religieuses	 pendant	 la	 Révolution :	 1770-1820,	 Lyon,	
Profac,	1995,	vol.	2/.	

JULIA	Dominique,	«	 L’expansion	de	 l’ordre	de	 la	Visitation	aux	XVIIe	 et	XVIIIe	 siècles	»	dans	
Visitation	et	Visitandines	aux	XVIIe	et	XVIIIe	siècles.	Actes	du	Colloque	d’Annecy	3-5	juin	1999,	
Saint-Etienne,	Publications	de	l’Université	de	Saint-Etienne,	2001,	p.	115-176.	

LE	GALL	Jean-Marie,	Les	moines	au	temps	des	réformes :	France	(1480-1560),	Seyssel,	Champ	
Vallon,	2001.	

MEYER	Frédéric,	Pauvreté	et	assistance	spirituelle :	les	franciscains	récollets	de	la	Province	de	
Lyon	aux	XVIIe	 et	XVIIIe	 siècles,	 Saint-Étienne,	Publications	de	 l’Université	de	Saint-Étienne,	
1997.	

PIERRE	Benoist	et	VAUCHEZ	André	(eds.),	Saint	François	de	Paule	&	les	Minimes :	en	France	de	la	
fin	du	XVe	au	XVIIIe	siècle,	Tours,	Presses	universitaires	François-Rabelais,	2010.	

PIERRE	Benoist,	La	bure	et	le	sceptre :	la	congrégation	des	Feuillants	dans	l’affirmation	des	Etats	
et	des	pouvoirs	princiers,	vers	1560-vers	1660,	Paris,	Publications	de	la	Sorbonne,	2006.	

PIRONT	 Julie,	 Empreintes	 de	 femmes	 sur	 les	 routes	 de	 l’Europe :	 étude	 architecturale	 des	
couvents	 des	 annonciades	 célestes	 fondés	 avant	 1800,	 Université	 catholique	 de	 Louvain,	
Louvain,	2013.	

VAN	WYHE	 Cordula,	 Female	monasticism	 in	 early	modern	 Europe:	 an	 interdisciplinary	 view,	
Aldershot,	Ashgate,	2008.	

	

3. Réflexions	méthodologiques	et	historiographiques	

ABBRUZZESE	Salvatore,	«	Catholicisme	et	territoire :	Pour	une	entrée	en	matière	»,	Archives	de	
sciences	sociales	des	religions,	1999,	vol.	44,	no	107,	p.	5-19.	

ALBERT-LLORCA	 Marlène,	 «	 Renouveau	 de	 la	 religion	 locale	 en	 Espagne	 »	 dans	 Identités	
religieuses	en	Europe,	Paris,	La	Découverte,	1996,	p.	235-252.	

AUDISIO	 Gabriel(eds.),	 Religion	 et	 identité :	 actes	 du	 colloque	 d’Aix-en-Provence,	 [24-26]	
octobre	1996,	Aix-en-Provence,	Publ.	de	l’Université	de	Provence,	1998.	

BALZAMO	Nicolas,	«	Religion	populaire	»	dans	Dictionnaire	des	concepts	nomades	en	sciences	
humaines,	tome	2,	Paris,	Editions	Métailié,	2016,	p.	257-271.	

BARDET	 Jean-Pierre	et	RUGGIU	François-Joseph,	Au	plus	près	du	secret	des	cœurs ?	Nouvelles	
lectures	historiques	des	écrits	du	for	privé	en	Europe	du	XVIe	au	XVIIIe	siècle,	Paris,	Presses	de	
l’Université	de	Paris-Sorbonne,	2005.	

BONZON	 Anne,	 «	 Sociologie	 religieuse	 et	 histoire	 sociale :	 la	 paroisse	 »	 dans	 Religion	 ou	
confession.	Un	bilan	franco-allemand	sur	l’époque	moderne	(XVIe-XVIIe	siècles),	Paris,	Éditions	
de	la	Maison	des	sciences	de	l’homme,	2010,	p.	373-392.	

BOURDIEU	Pierre,	«	Genèse	et	structure	du	champ	religieux	»,	Revue	française	de	sociologie,	
1971,	vol.	12,	no	3,	p.	295-334.	



Bibliographie	
	

	 163	

BOUREAU	Alain,	L’événement	sans	fin :	récit	et	christianisme	au	Moyen	âge,	Paris,	Les	Belles	
Lettres,	1993.	

BRUNET	Serge	et	MARTIN	Philippe,	Paysage	et	 religion :	perceptions	et	créations	chrétiennes,	
Paris,	Editions	du	C.T.H.S.,	2015.	

BÜTTGEN	Philippe	et	DUHAMELLE	Christophe,	Religion	ou	confession :	un	bilan	franco-allemand	
sur	 l’époque	moderne	(XVIe-XVIIe	siècles),	Paris,	Éd.	de	la	Maison	des	Sciences	de	l’Homme,	
2010.	

BYNUM	Caroline	Walker,	Christian	materiality:	an	essay	on	religion	 in	 late	medieval	Europe,	
New	York,	Zone	Books,	2015.	

CERTEAU	Michel	(de),	«	Une	pratique	sociale	de	la	différence :	croire	»,	Publications	de	l’École	
française	de	Rome,	1981,	vol.	51,	no	1,	p.	363-383.	

CLAVERO	Bartolomé,	La	grâce	du	don.	Anthropologie	catholique	de	l’économie	moderne,	Paris,	
Albin	Michel,	1996.	

CUCHET	Guillaume,	Faire	de	 l’histoire	 religieuse	dans	une	 société	 sortie	de	 la	 religion,	 Paris,	
Publications	de	la	Sorbonne,	2013.	

DUBOSCQ	 Guy,	 PLONGERON	 Bernard	 et	 ROBERT	 Daniel	 (eds.),	 La	 Religion	 populaire :	 actes	 du	
colloque	 international,	 Paris,	 17-19	 octobre	 1977,	 Paris,	 Centre	 national	 de	 la	 recherche	
scientifique,	1979.	

DUPRONT	Alphonse,	Du	sacré :	croisades	et	pèlerinages,	Paris,	Gallimard,	1987.	

DURKHEIM	 Émile,	 Les	 formes	 élémentaires	 de	 la	 vie	 religieuse :	 le	 système	 totémique	 en	
Australie,	Paris,	Presses	universitaires	de	France,	2008.	

GUYARD	Nicolas	et	MULLER	Caroline,	«	Croire	et	Ressentir.	Pour	une	approche	du	fait	religieux	à	
travers	 les	 émotions	 »,	Mélanges	 de	 l’Ecole	 française	 de	 Rome	 -	 Italie	 et	 Méditerranée	
modernes	et	contemporaines,	2016,	no	18-2.	

MILLER	 Maureen	 C.,	 «	 Introduction:	 Material	 Culture	 and	 Catholic	 History	 »,	 The	 Catholic	
Historical	Review,	2015,	vol.	101,	Centenial	Issue,	Number	1,	p.	1-17.	

PIETTE	Albert,	Le	fait	religieux.	Une	théorie	de	la	religion	ordinaire,	Paris,	Economica,	2003.	

RIIS	Ole	et	WOODHEAD	Linda,	A	sociology	of	religious	emotion,	Oxford,	Oxford	University	Press,	
2010.	

SCHMITT	 Jean-Claude,	«	La	 fabrique	des	saints	»,	Annales.	Économies,	Sociétés,	Civilisations,	
1984,	vol.	39,	no	2,	p.	286-300.	

	

4. Au	temps	des	réformes	(XVIe	siècle)	

ASTON	Margaret,	England’s	iconoclasts,	Oxford,	Claude	Félix,	1988.	

BALZAMO	Nicolas,	Les	miracles	dans	 la	France	du	XVIe	siècle :	métamorphoses	du	surnaturel,	
Paris,	Les	Belles	Lettres,	2014.	

BENEDICT	P.,	«	Divided	memories?	Historical	calendars,	commemorative	processions	and	the	
recollection	of	the	Wars	of	Religion	during	the	ancien	regime	»,	French	History,	2008,	vol.	22,	
no	4,	p.	381-405.	



	 164	

BERTHOUD	Gabrielle,	«	L’iconoclasme	à	Neuchâtel	»,	Nos	monuments	d’art	et	d’histoire,	1984,	
35/3,	p.	331-338.	

BRUNET	Serge,	«	De	l’Espagnol	dedans	le	ventre !	»	:	l’influence	de	l’Espagne	chez	les	catholiques	
du	Sud-Ouest	de	la	France	durant	les	guerres	de	religion,	Agen,	Centre	Matteo	Bandello,	2005.	

BUTTAY-JUTIER	Florence	et	GUILLAUSSEAU	Axelle	(eds.),	Des	saints	d’État ?	politique	et	sainteté	au	
temps	du	concile	de	Trente,	Paris,	PUPS,	2012.	

CHATELLIER	Louis,	Les	Réformes	en	Lorraine,	Nancy,	Presses	Universitaires	de	Nancy,	1986.	

CHRISTIN	Olivier,	«	De	la	ville	sainte	à	la	cité	divisée :	 les	origines	dramatiques	du	pluralisme	
moderne	»,	Cahiers	de	la	Villa	Gillet,	2001,	vol.	15,	p.	117-125.	

CHRISTIN	 Olivier,	 Une	 révolution	 symbolique :	 l’iconoclasme	 huguenot	 et	 la	 reconstruction	
catholique,	Paris,	Les	Editions	de	Minuit,	1991.	

COLLIOT-THELENE	 Catherine,	 «	 Rationalisation	 et	 désenchantement	 du	 monde :	 problèmes	
d’interprétation	de	la	sociologie	des	religions	de	Max	Weber	»,	Archives	de	sciences	sociales	
des	religions,	1995,	no	89,	p.	71-77.	

CROUZET	Denis,	Dieu	en	ses	 royaumes :	une	histoire	des	guerres	de	 religion,	Seyssel,	Champ	
Vallon,	2008.	

CROUZET	Denis,	Les	guerriers	de	Dieu :	la	violence	au	temps	des	troubles	de	religion,	vers	1525-
vers	1610,	Seyssel,	Champ	Vallon,	1990.	

DAVIS	Natalie	Zemon,	«	The	Rites	of	Violence:	Religious	Riot	 in	Sixteenth-Century	France	»,	
Past	&	Present,	1973,	no	59,	p.	51-91.	

DELUMEAU	Jean,	Naissance	et	affirmation	de	la	Réforme,	Paris,	France,	Presses	universitaires	
de	France,	1965.	

DEYON	Solange	et	LOTTIN	Alain,	Les	casseurs	de	l’été	1566 :	l’iconoclasme	dans	le	Nord,	Paris,	
Hachette,	1981.	

EIRE	 Carlos	M.	N.,	 «	 John	Calvin,	Accidental	Anthropologist	 »	dans	 John	Calvin	and	Roman	
Catholicism.	Criticism	and	Engagement,	Then	and	Now,	Grand	Rapids,	Baker	Academy,	2008,	
p.	145-164.	

EIRE	Carlos	M.	N.,	War	against	the	idols:	the	reformation	of	worhsip	from	Erasmus	to	Calvin,	
London ;	New	York ;	Melbourne,	Cambridge	University	Press,	1986.	

FEBVRE	Lucien,	«	Une	question	mal	posée :	les	origines	de	la	Réforme	française	et	le	problème	
général	des	causes	de	la	Réforme	»,	Revue	Historique,	1929,	CLXI.	

FUDGE	Thomas	A.,	Jan	Hus:	religious	reform	and	social	 revolution	 in	Bohemia,	Londres,	 I.	B.	
Tauris,	2010.	

GOMEZ-GERAUD	 Marie-Christine,	 Le	 crépuscule	 du	 Grand	 Voyage.	 Les	 récits	 des	 pèlerins	 à	
Jérusalem	(1458-1612),	Paris,	Honoré	Champion,	1999.	

KRUMENACKER	 Yves,	 L’école	 française	 de	 spiritualité :	 des	 mystiques,	 des	 fondateurs,	 des	
courants	et	leurs	interprètes,	Paris,	Éd.	du	Cerf,	1998.	

KRUMENACKER	Yves,	Calvin,	au-delà	des	légendes,	Montrouge,	Bayard,	2009.	

KRUMENACKER	Yves,	Luther,	Paris,	Ellipses,	2017.	



Bibliographie	
	

	 165	

LIENHARD	Marc,	Martin	Luther.	Un	temps,	une	vie,	un	message,	Genève,	Labor	et	Fides,	1991.	

MAYEUR	 Jean-Marie,	 PIETRI	 Luce,	 PIETRI	 Charles,	 VAUCHEZ	 André	 et	 VENARD	Marc,	Histoire	 du	
Christianisme.	7.	De	la	réforme	à	la	Réformation	(1450-1530),	Paris,	Desclée,	1994.	

NELSON	Eric,	The	Legacy	of	Iconoclasm:	Religious	War	and	the	Relic	Landscape	of	Tours,	Blois	
and	Vendôme,	1550-1750,	s.l.,	Centre	for	French	History	and	Culture,	2013,	149	p.	

PORRER	Sheila	M.,	Jacques	Lefèvre	d’Etaples	and	the	three	Maries	debate,	Genève,	Droz,	2009.	

TALLON	Alain,	La	France	et	le	concile	de	Trente	:	1518-1563,	Rome,	École	française	de	Rome,	
1997.	

VENARD	Marc,	Le	catholicisme	à	l’épreuve	dans	la	France	du	XVIe	siècle,	Paris,	Les	éd.	du	Cerf,	
2000.	

VENARD	Marc,	Réforme	protestante,	Réforme	catholique	dans	 la	province	d’Avignon	au	XVIe	
siècle,	Paris,	Les	Éd.	du	Cerf,	1993.	

WALSHAM	Alexandra,	«	The	Reformation	and	“the	Disenchantment	of	the	World”	reassessed	»,	
HJ,	2008,	no	51,	p.	497-528.	

WIRTH	Jean,	«	Le	mythe	du	jeune	Luther	»,	Journal	des	savants,	1979,	vol.	3,	no	1,	p.	207-234.	

	

5. Réforme	catholique	et	confessionnalisation	(XVIIe	siècle)	

BAMJI	Alexandra,	JANSSEN	Geert	H.	et	LAVEN	Mary	(eds.),	The	Ashgate	Research	Companion	to	
the	Counter-Reformation,	Surrey,	Ashgate,	2013.	

BAUDIMENT	Louis,	François	Pallu :	principal	fondateur	des	Missions	étrangères,	Paris,	Archives	
des	missions	étrangères,	2006.	

BERGIN	Joseph,	«	Anne	d’Autriche	et	les	dévots	»	dans	Anne	d’Autriche,	Infante	d’Espagne	et	
Reine	de	France,	Paris,	Perrin,	2009,	p.	186-207.	

BERGIN	 Joseph,	Crown,	church,	and	episcopate	under	Louis	XIV,	New	Haven,	Yale	University	
Press,	2004.	

BONZON	Anne,	L’esprit	de	clocher :	prêtres	et	paroisses	dans	le	Diocèse	de	Beauvais,	1535-1650,	
Paris,	Éd.	du	Cerf,	1999.	

BRIAN	 Isabelle,	Messieurs	de	Sainte-Geneviève :	religieux	et	curés,	de	la	Contre-Réforme	à	la	
Révolution,	Paris,	Les	Éd.	du	Cerf,	2001.	

BURKARDT	Albrecht,	Les	clients	des	saints :	maladie	et	quête	du	miracle	à	travers	les	procès	de	
canonisation	de	la	première	moitié	du	XVIIe	siècle	en	France,	Rome,	École	française	de	Rome,	
2004.	

BURKE	Peter,	«	How	to	be	a	Counter-Reformation	Saint	»	dans	The	Historical	Anthropology	of	
Early	Modern	Italy,	Cambridge,	Cambridge	University	Press,	1987,	p.	48-62.	

CHAIX	 Gérald,	 «	 La	 confessionnalisation	 dans	 le	 Saint-Empire	 XVIe-XVIIIe	 siècles	 »,	 Etudes	
Germaniques,	2002,	p.	395-576.	

CHAIX	Gérald,	«	La	confessionnalisation.	Note	critique	»,	Bulletin	de	la	Société	de	l’Histoire	du	
Protestantisme	Français,	2002,	no	148,	p.	851-865.	



	 166	

CHATELLIER	 Louis,	 Tradition	 chrétienne	 et	 renouveau	 catholique :	 dans	 le	 cadre	 de	 l’ancien	
diocèse	de	Strasbourg	(1650-1770),	Paris,	Éditions	Ophrys,	1981.	

CHAUSSY	 Yves,	 Les	 Bénédictines	 et	 la	 Réforme	 catholique	 en	 France	 au	 XVIIe	 siècle,	 Paris,	
Editions	de	la	Source,	1975.	

CHRISTIN	Olivier,	«	Confessionnalisation	»	dans	Dictionnaire	des	faits	religieux,	Paris,	PUF,	2012,	
p.	169-174.	

CHRISTIN	Olivier,	Confesser	sa	foi :	conflits	confessionnels	et	identités	religieuses	dans	l’Europe	
moderne,	XVIe-XVIIe	siècles,	Seyssel,	Champ	Vallon,	2009.	

DESOS	Catherine,	La	vie	du	R.	P.	Guillaume	Daubenton	S.	J.	(1648-1723) :	un	jésuite	à	la	cour	
d’Espagne	et	à	Rome,	Cordoue,	CajaSur	publicaciones,	Universidad	de	Cordoba,	2005.	

DITCHFIELD	Simon,	«	Text	before	Trowel:	Antonio	Bosio’s	Roma	sotterranea	revisited	»	dans	The	
Church	retrospective:	papers	read	at	the	1995	Summer	meeting	and	the	1996	Winter	meeting	
of	the	Ecclesiastical	history	society,	Woodbridge,	The	Boydell	press,	1997,	p.	343-360.	

DOMPNIER	 Bernard,	 Les	 cérémonies	 extraordinaires	 du	 catholicisme	 baroque,	 Clermont-
Ferrand,	Presses	universitaires	Blaise-Pascal,	2009.	

DOMPNIER	Bernard,	Le	venin	de	 l’hérésie.	 Image	du	protestantisme	et	combat	catholique	au	
XVIIe	siècle,	Paris,	Le	Centurion,	1985.	

DOMPNIER	Bernard,	«	Mission	lointaine	et	mission	de	l’intérieur	chez	les	Capucins	français	de	
la	première	moitié	du	XVIIe	siècle	»	dans	Les	réveils	missionnaires	du	Moyen	Âge	à	nos	jours	
(XIIe-XXe	s.),	Paris,	Beauchesne,	1984,	p.	91-106.	

DUHAMELLE	Christophe,	«	L’invention	de	 la	coexistence	confessionnelle	dans	 le	Saint-Empire	
(1555-1648)	 »	 dans	 Les	 affrontements	 religieux	 en	 Europe	 (1500-1600),	 Paris,	 Presses	 de	
l’Université	de	Paris-Sorbonne,	2009,	p.	223-243.	

FABRE	Pierre	Antoine,	Décréter	l’image ?	la	XXVe	session	du	Concile	de	Trente,	Paris,	les	Belles	
lettres,	2013.	

FABRE	Pierre	Antoine,	Ignace	de	Loyola.	Le	lieu	de	l’image.	Le	problème	de	la	composition	de	
lieu	dans	les	pratiques	spirituelles	et	artistiques	jésuites	dans	la	seconde	moitié	du	XVIe	siècle,	
Paris,	Editions	de	l’Ecole	des	hautes	études	en	sciences	sociales,	1992.	

FARR	James	R.,	«	The	Pure	and	Disciplined	Body:	Hierarchy,	Morality,	and	symbolism	in	France	
During	the	Catholic	Reformation	»,	Journal	of	Interdisciplinary	History,	1991,	XXXI,	p.	391-414.	

GRANDJEAN	Michel	 et	 ROUSSEL	 Bernard,	Coexister	 dans	 l’intolérance	 -	 l’Edit	 de	Nantes	 1598,	
Genève,	Labor	et	Fides,	1998.	

GUTTON	Jean-Pierre,	Dévots	et	société	au	XVIIe	siècle :	construire	le	ciel	sur	la	Terre,	Paris,	Belin,	
2004.	

HILLS	 Helen,	 Invisible	 City.	 The	Architecture	 of	 Devotion	 in	 Seventeenth-Century	Neapolitan	
Convents,	Oxford,	Oxford	University	Press,	2004.	

JACKSON	LUALDI	Katharine,	«	Obéir	aux	commandements	de	Dieu	et	de	l’Église :	culte	paroissial	
et	contre-réforme	gallicane	»,	Revue	d’histoire	de	l’Église	de	France,	1998,	vol.	84,	no	212,	p.	
5-20.	



Bibliographie	
	

	 167	

JULIA	 Dominique,	 Réforme	 catholique,	 religion	 des	 prêtres	 et	 « foi	 des	 simples » :	 études	
d’anthropologie	religieuse	(XVIe-XVIIIe	siècles),	Gallimard.,	Genève,	Droz,	2014.	

LABROT	Gérard,	L’Image	de	Rome :	une	arme	pour	la	Contre-Réforme,	Seyssel,	Champ	vallon,	
1987.	

LAVIEILLE	 Géraldine,	 L’icône	 royale :	 fabrications	 collectives	 et	 usages	 politiques	 de	 l’image	
religieuse	du	roi	de	France	au	Grand	Siècle,	Université	Jean	Moulin	Lyon	3,	Lyon,	2016.	

MARCHAL	 Corinne	 et	 TRAMAUX	 Manuel	 (dir.),	 Le	 miracle	 de	 Faverney,	 1608 :	 l’eucharistie	
environnement	 et	 temps	 de	 l’histoire	 actes	 du	 colloque	 de	 Faverney,	 9	 et	 10	 mai	 2008,	
Besançon,	Presses	universitaires	de	Franche-Comté,	2010.	

MICHAUX	Gérard,	«	Une	fondation	tridentine :	la	congrégation	bénédictine	de	Saint-Vanne	»,	
Revue	d’histoire	de	l’Église	de	France,	1989,	vol.	75,	no	194,	p.	137-148.	

MORGAIN	Stéphane-Marie,	«	Pontoise,	la	Ligue	et	le	Carmel :	la	mystique	au	service	de	l’union	
politique	autour	de	l’année	1605	»,	Revue	d’histoire	des	religions,	2010,	no	3,	p.	335-354.	

MORGAIN	 Stéphane-Marie,	 Pierre	 de	 Bérulle	 et	 les	 Carmélites	 de	 France :	 la	 querelle	 du	
gouvernement,	1583-1629,	Paris,	les	Éd.	du	Cerf,	1995.	

PETOT	Patrick,	Alain	de	Solminihac	(1593-1659),	prélat	réformateur.	De	l’abbaye	de	Chancelade	
à	l’évêché	de	Cahors,	Turnhout,	Brepols,	2009.	

PLATELLE	Henri,	Les	chrétiens	face	au	miracle :	Lille	au	XVIIe	siècle,	Paris,	Éd.	du	Cerf,	1968.	

PONCET	Olivier,	La	France	et	le	pouvoir	pontifical	(1595-1661).	L’esprit	des	institutions,	Rome,	
Ecole	française	de	Rome,	2011.	

REINHARD	 Wolfgang	 et	 SCHILLING	 Heinz,	 Die	 katholilsche	 Konfessionalisiergun,	 Gütersloh,	
Gütersloher	Verlagshaus,	1992.	

RESTIF	Bruno,	La	révolution	des	paroisses :	culture	paroissiale	et	réforme	catholique	en	Haute-
Bretagne	aux	XVIe	et	XVIIe	siècles,	Rennes,	Presses	Universitaires	de	Rennes,	2006.	

SAUZET	Robert,	Contre-Réforme	et	Réforme	catholique	en	Bas-Languedoc	au	XVIIe	 siècle :	 le	
diocèse	de	Nîmes	de	1598	à	1694,	Lille,	Villeneuve	d’Ascq,	Service	de	reproduction	des	thèses	
de	l’Université	de	Lille	III,	1978,	vol.	2/.	

SCHILLING	Heinz,	Konfessionskonflikt	und	Staatsbildung.	Eine	Fallstudie	über	das	Verhältnis	von	
religiösem	 une	 sozialem	 Wandel	 in	 der	 Frühneuzeit	 am	 Beispiel	 der	 Grafschaft	 Lippe,	
Gütersloh,	Gütersloher	Verlagshaus,	1986.	

SPICER	Andrew,	«	 (Re)building	 the	Sacred	Landscape:	Orléans,	1560-1610	»,	French	History,	
2007,	no	21,	p.	247-268.	

TALLON	 Alain,	 La	 Compagnie	 du	 Saint-Sacrement	 (1629-1667).	 Spiritualité	 et	 société,	 Paris,	
Editions	du	Cerf,	1990.	

TRICOIRE	Damien,	La	Vierge	et	le	Roi.	Politique	princière	et	imaginaire	catholique	dans	l’Europe	
du	XVIIe	siècle,	Paris,	Presses	Universitaires	de	Paris	Sorbonne,	2017.	

VIGUERIE	 Jean	de,	«	Le	miracle	dans	 la	France	du	XVIIe	siècle	»,	XVIIe	siècle,	1983,	no	140,	p.	
313-333.	

VINCENT-CASSY	Cécile,	Les	saintes	vierges	et	martyres	dans	l’Espagne	du	XVIIe	siècle :	culte	et	
image,	Madrid,	Casa	de	Velázquez,	2011.	



	 168	

	

6. Etudes	religieuses	sur	le	XVIIIe	siècle	

AGULHON	Maurice,	La	sociabilité	méridionale :	confréries	et	associations	dans	la	vie	collective	
en	Provence	orientale	à	la	fin	du	18e	siècle,	Aix-en-Provence,	la	Pensée	universitaire,	1966,	vol.	
2/.	

BISARO	Xavier,	Une	Nation	de	Fidèles.	L’Église	et	la	liturgie	parisienne	au	XVIIIe	siècle,	Turnhout,	
Brepols,	2006.	

BOSCARDIN	 Jean-Louis,	«	 Les	parcours	du	sacré	dans	 le	centre	de	Paris	au	XVIIIe	 siècle :	une	
approche	 quantitative	 et	 typologique	 »,	 Sources	 travaux	 historiques,	 1997,	 no	 51-52,	 p.	
115-136.	

BRIAN	 Isabelle,	Prêcher	à	Paris	 sous	 l’Ancien	 régime :	XVIIe-XVIIIe	 siècles,	 Paris,	 Flammarion,	
2014.	

CHATELLIER	Louis,	Religions	en	transition	dans	la	seconde	moitié	du	dix-huitième	siècle,	Oxford,	
Voltaire	Foundation,	2000.	

CHATELLIER	Louis,	L’Europe	des	dévots,	Paris,	Flammarion,	1987.	

CHATELLIER	 Louis,	 LANGLOIS	 Claude	 et	WILLAIME	 Jean-Paul,	 Lumières,	 religions	 et	 laïcité,	 Paris,	
Riveneuve	éditions,	2009.	

CHAUNU	 Pierre,	 FOISIL	Madeleine	 et	NOIRFONTAINE	 Françoise	 de,	 Le	 basculement	 religieux	 de	
Paris	au	XVIIIe	siècle :	essai	d’histoire	politique	et	religieuse,	Paris,	Fayard,	1998.	

COULOMB	Clarisse,	«	Des	parlementaires	dévots.	L’exemple	de	Grenoble	au	XVIIIe	siècle	»	dans	
Les	Parlements	et	 la	vie	de	 la	 cité	 (XVIe-XVIIIe	 siècle),	Rouen,	Publication	de	 l’Université	de	
Rouen,	2004,	p.	301-321.	

DINET	Dominique,	«	Une	déchristianisation	provinciale	au	XVIIIe	siècle :	le	diocèse	d’Auxerre	»,	
Histoire,	économie	et	société,	1991,	vol.	10,	no	4,	p.	467-489.	

GARNOT	Benoît,	Voltaire	et	l’affaire	Calas.	Les	faits,	les	interprétations,	les	enjeux,	Paris,	Hatier,	
2013.	

GOUJARD	Philippe,	L’Europe	catholique	au	XVIIIe	siècle :	entre	intégrisme	et	laïcisation,	Rennes,	
Presses	universitaires	de	Rennes,	2004.	

GOUJARD	Philippe,	Un	catholicisme	bien	tempéré.	La	vie	religieuse	dans	les	paroisses	rurales	de	
Normandie,	1680-1789.,	Paris,	Editions	du	C.T.H.S.,	1996.	

LOUPES	Philippe,	L’apogée	du	catholicisme	bordelais	1600-1789,	Bordeaux,	Mollat,	2001.	

LOUPES	Philippe,	La	vie	religieuse	en	France	au	XVIIIe	siècle,	Paris,	SEDES,	1993.	

LYON-CAEN	 Nicolas,	 La	 boîte	 à	 Perrette.	 Le	 jansénisme	 parisien	 au	 XVIIIe	 siècle,	 Paris,	 Albin	
Michel.	

MARTIN	Philippe,	«	1770-1780 :	Une	vie	religieuse	renouvelée ?	»	dans	Lumières,	religions	et	
laïcité,	Paris,	Riveneuve	éditions,	2009,	p.	72-97.	

MARTIN	Philippe	et	HENRYOT	Fabienne,	Dom	Augustin	Calmet :	un	itinéraire	intellectuel,	Paris,	
Riveneuve	éditions,	2008.	



Bibliographie	
	

	 169	

RIDEAU	Gaël,	Dévotion	privé,	processions	et	opinion	publique	au	XVIIIe	siècle.	Un	parcours	entre	
histoire	 du	 fait	 religieux	 et	 histoire	 du	 politique,	 Habilitation	 à	 Diriger	 des	 Recherches,	
Université	Paris-Ouest	Nanterre-La	Défense,	Nanterre,	2014.	

RIDEAU	Gaël,	De	la	religion	de	tous	à	la	religion	de	chacun :	croire	et	pratiquer	à	Orléans	au	
XVIIIe	siècle,	Rennes,	Presses	universitaires	de	Rennes,	2009.	

SUIRE	Éric,	Sainteté	et	Lumières.	Hagiographie,	Spiritualité	et	propagande	religieuse	dans	 la	
France	du	XVIIIe	siècle,	Paris,	Honoré	Champion,	2011.	

VOVELLE	Michel,	Piété	baroque	et	déchristianisation	en	Provence	au	XVIIIe	siècle :	les	attitudes	
devant	la	mort	d’après	les	clauses	des	testaments,	Paris,	Plon,	1973.	

	

7. La	Révolution	française	et	le	XIXe	siècle	

BERNARD-GRIFFITHS	Simone,	CHEMIN	Marie-Claude	et	EHRARD	Jean	(eds.),	Révolution	française	et	
vandalisme	 révolutionnaire :	 actes	 du	 colloque	 international	 de	 Clermont-Ferrand,	 15-17	
décembre	1988,	Paris,	Universitas,	1992.	

BLOT	Thierry,	Reconstruire	l’Église	après	la	Révolution :	le	diocèse	de	Bayeux	sous	l’épiscopat	
de	Mgr	Charles	Brault,	1802-1823,	Paris,	les	Éd.	du	Cerf,	1997.	

BOCQUET	Denis,	«	Histoire	urbaine	et	religion :	rites,	foi,	territoires	et	politique	(Rome	capitale	
1870-1922)	 »	 dans	 Ville	 et	 religion	 en	 Europe,	 du	 XVIe	 au	 XXe	 siècle,	 Grenoble,	 Presses	
Universitaires	de	Grenoble,	2010,	p.	65-84.	

BOUDON	Jacques-Olivier,	L’épiscopat	français	à	l’époque	concordataire,	Paris,	Cerf,	1996.	

BOULAD-AYOUD	Josiane,	L’abbé	Grégoire	et	la	naissance	du	patrimoine	national ;	suivi	des	Trois	
rapports	sur	le	vandalisme,	Québec,	Presses	de	l’Université	de	Laval,	2012.	

BOUTRY	Philippe,	«	Le	procès	super	non	cultu,	source	de	l’histoire	des	pèlerinages :	Germaine	
Cousin	et	le	sanctuaire	de	Pibrac	au	lendemain	de	la	Révolution	française	»,	Bibliothèque	de	
l’école	des	chartes,	1996,	vol.	154,	no	2,	p.	565-590.	

BOUTRY	Philippe	et	CINQUIN	Michel,	Deux	pèlerinages	au	XIXe	 siècle :	Ars	et	Paray-le-Monial,	
Paris,	Beauchesne,	1980.	

BREJON	 DE	 LAVERGNEE	Matthieu	 et	 TORT	 Olivier,	 L’union	 du	 Trône	 et	 de	 l’Autel ?	 Politique	 et	
religion	sous	la	Restauration,	Paris,	PUPS,	2012.	

CASIN	Renée,	Les	catholiques	et	la	Révolution	française,	Montsûrs,	Résiac,	1988.	

CHANTIN	Jean-Pierre,	Le	régime	concordataire	français.	La	collaboration	des	Églises	et	de	l’État	
(1802-1905),	Paris,	Beauchesne,	2010.	

CHOLVY	Gérard,	Religion	et	société	au	XIXe	siècle.	Le	diocèse	de	Montpellier,	Lille	 III,	S.	R.	T.,	
1973,	vol.	2/.	

CHOPELIN	Paul,	«	Les	paroisses	urbaines	de	 l’Eglise	constitutionnelles	 (1791-1803)	»	dans	La	
paroisse	urbaine	du	Moyen	âge	à	nos	jours,	Paris,	Éd.	du	Cerf,	2014,	p.	287-307.	

CLAY	Richard	S.,	Iconoclasm	in	revolutionary	Paris:	the	transformation	of	signs,	Oxford,	Voltaire	
Foundation,	2012.	



	 170	

D’HOLLANDER	Paul,	La	Bannière	et	 la	rue.	Les	processions	dans	le	Centre-Ouest	au	XIXe	siècle	
(1830-1914),	Limoges,	PULIM,	2003.	

D’HOLLANDER	Paul,	L’Eglise	dans	la	rue.	Les	cérémonies	extérieures	du	culte	en	France	au	XIXe	
siècle,	Limoges,	PULIM,	2001.	

DEVLIN	Judith,	The	Superstitious	Mind.	French	Peasants	and	the	Supernatural	in	the	Nineteenth	
Century,	New	Haven,	Yale	University	Press,	1987	

FAUGERAS	Marius,	La	reconstruction	catholique	dans	l’Ouest	après	la	Révolution :	le	diocèse	de	
Nantes	sous	la	Monarchie	censitaire,	1813-1822-1849,	Fontenay-le-Comte,	Lussaud,	1964,	vol.	
2/.	

FUREIX	Emmanuel,	Iconoclasme	et	révolutions :	de	1789	à	nos	jours,	Ceyrézieu,	Champ	Vallon,	
2014.	

FUREIX	 Emmanuel,	 La	 France	des	 larmes.	Deuils	 politiques	 à	 l’âge	 romantique	 (1814-1840),	
Seyssel,	Champ	Vallon,	2009.	

GADILLE	 Jacques	 et	 MAYEUR	 Jean-Marie,	 Histoire	 du	 Christianisme.	 Tome	 XI.	 Libéralisme,	
industrialisation,	expansion	européenne	(1830-1914),	Paris,	Desclée,	1995.	

GARNOT	Benoît,	«	Une	désacralisation	 inachevée	de	 l’espace	urbain :	 l’exemple	de	Chartres	
pendant	la	Révolution	»	dans	Pratiques	religieuses	dans	l’Europe	révolutionnaire,	Turnhout,	

Brepols,	1988,	p.	315‑321.	

GIBSON	 Ralph,	 A	 Social	 History	 of	 French	 Catholicism	 1789-1914,	 London	 and	 New	 York,	
Routledge,	1989.	

GODEL	Jean,	La	reconstruction	concordataire	dans	le	diocèse	de	Grenoble	après	la	Révolution,	
Grenoble,	Eymond,	1968.	

HERMANT	Maxime,	La	religion	dans	la	ville.	Histoire	religieuse	de	Provins	pendant	la	Révolution	
et	l’Empire	(1789-1815),	Thèse	de	doctorat,	Université	Paris	Ouest	Nanterre,	Nanterre,	2016.	

KSELMAN	 Thomas	 Albert,	 Miracles	 and	 Prophecies	 in	 Nineteenth-Century	 France,	 New	
Brunswick,	Rutgers	University	Press,	1983	

LAGREE	Michel	(ed.),	Chocs	et	ruptures	en	histoire	religieuse	(fin	XVIIIe-XIXe	siècles),	Rennes,	
Presses	Universitaires	de	Rennes,	1998.	

LAGREE	Michel,	Mentalités,	religion	et	histoire	en	haute	Bretagne	au	XIXe	siècle.	Le	diocèse	de	
Rennes,	1815-1848,	Paris,	Klincksieck,	1877.	

LALOUETTE	Jacqueline,	La	libre	pensée	en	France,	1848-1940,	Paris,	Albin	Michel,	1997.	

LANGLOIS	 Claude,	 «	 L’Inqualifiable	 et	 l’inévitable.	 La	 déchristianisation	 révolutionnaire	 »,	
Archives	de	sciences	sociales	des	religions,	1988,	vol.	66,	no	1,	p.	25-42.	

LANGLOIS	Claude,	Le	diocèse	de	Vannes	au	XIXe	siècle,	1800-1830,	Paris,	Klincksieck,	1974.	

LANGLOIS	 Claude,	 TACKETT	 Timothy	 et	 VOVELLE	 Michel,	 Atlas	 de	 la	 Révolution	 française.	 9,	
Religion,	Paris,	Editions	de	l’Ecole	des	Hautes	Etudes	en	Sciences	Sociales,	1996.	

LAPLANCHE	 François,	 «	 Sécularisation,	 déchristianisation,	 laïcisation	 en	 France	 »	 dans	
Säkularisierung,	 Dechristianisierun,	 Rechristianisierun	 im	 neuzeitlichen	 Europe,	 Göttingen,	
Vandenhoeck	und	Ruprecht,	1997,	p.	179-181.	



Bibliographie	
	

	 171	

MARTIN	 Jean-Clément,	Contre-Révolution,	Révolution	et	Nation	en	France,	1789-1799,	Paris,	
Ed.	du	Seuil,	1998.	

MARTIN	Philippe,	«	Entre	religion	et	politique.	Les	processions	en	France	(1801-1831)	»	dans	
L’Église	dans	 la	 rue.	 Les	cérémonies	extérieures	du	culte	en	France	au	XIXe	 siècle,	 Limoges,	
Presses	Universitaires	de	Limoges,	2001,	p.	15-29.	

MEYER	Jean-Claude,	Deux	théologiens	en	Révolution :	l’universitaire	Paul	Benoit	Barthe,	évêque	
du	Gers,	le	carme	prédicateur	Hyacinthe	Sermet,	évêque	métropolitain	du	Sud,	Paris,	Parole	et	
Silence,	2011.	

MEYER	 Jean-Claude,	 La	 vie	 religieuse	 en	 Haute-Garonne	 sous	 la	 Révolution :	 1789-1801,	
Toulouse,	Association	des	publications	de	l’Université	de	Toulouse-Le	Mirail,	1982.	

MILBACH	 Sylvain,	 Prêtres	 historiens	 et	 pèlerinages	 du	 diocèse	 de	 Dijon :	 1860-1914,	 Dijon,	
Publications	de	l’Université	de	Bourgogne,	2000.	

PEROUAS	Louis	et	D’HOLLANDER	Paul,	La	Révolution	française,	une	rupture	dans	le	christianisme ?	
Le	cas	du	Limousin,	1775-1822,	Treignac,	Les	Monédières,	1988.	

REMOND	René,	L’anticléricalisme	en	France.	De	1815	à	nos	jours,	Bruxelles,	Complexe,	1985.	

TICCHI	Jean-Marc,	Le	voyage	de	Pie	VII	à	Paris	pour	le	sacre	de	Napoléon,	1804-1805 :	religion,	
politique	et	diplomatie,	Paris,	Honoré	Champion,	2013.	

VOVELLE	Michel,	1793.	La	Révolution	contre	l’Eglise.	De	la	raison	à	l’Être	suprême,	Bruxelles,	Ed.	
Complexe,	1988.	

VOVELLE	Michel,	Religion	et	Révolution.	La	déchristianisation	de	l’an	II,	Paris,	Hachette,	1976.	

	

	

IV. Histoire	urbaine	

1. Généralités	

AMALOU	Thierry,	Une	concorde	urbaine :	Senlis	au	temps	des	réformes,	vers	1520-vers	1580,	
Limoges,	PULIM,	2007.	

BERTRAND	Gilles	et	TADDEI	 Ilaria	(eds.),	Le	destin	des	rituels :	faire	corps	dans	l’espace	urbain,	
Italie-France-Allemagne,	Rome,	École	française	de	Rome,	2008.	

BORDES	Maurice,	L’administration	provinciale	et	municipale	en	France	au	XVIIIe	 siècle,	Paris,	
Société	d’édition	d’enseignement	supérieur,	1972.	

BOUCHERON	 Patrick	 et	 GENET	 Jean-Philippe,	Marquer	 la	 ville :	 signes,	 traces,	 empreintes	 du	
pouvoir,	XIIIe-XVIe	siècle,	Rome,	École	française	de	Rome,	2013.	

BULST	Neithard	et	GENET	Jean-Philippe,	La	ville,	la	bourgeoisie	et	la	genèse	de	l’État	moderne :	
actes	du	colloque	de	Bielefeld,	20	novembre-1er	décembre	1985,	Paris,	Éd.	du	CNRS,	1988.	

BURDY	 Jean-Paul,	«	La	ville	désenchantée ?	Sécularisation	et	 laïcisation	des	espaces	urbains	
français	et	turcs	(Milieu	XIXe-Milieu	XXe	s.)	»,	Cahiers	d’études	sur	la	Méditerranée	orientale	et	
le	monde	turco-iranien,	1995,	no	19.	

CHAIX	 Gérald	 (ed.),	 La	 ville	 à	 la	 Renaissance :	 espaces,	 représentations,	 pouvoirs,	 Paris,	 H.	
Champion,	2008.	



	 172	

CHALINE	Olivier	et	SASSIER	Yves,	Les	Parlements	et	 la	vie	de	 la	cité	 (XVIe-XVIIIe	 siècle),	Rouen,	
Publications	de	l’Université	de	Rouen,	2004.	

CHEVALIER	Bernard,	«	La	religion	civique	dans	les	bonnes	villes :	sa	portée	et	ses	limites.	Le	cas	
de	Tours	»	dans	La	 religion	civique	à	 l’époque	médiévale	et	moderne	 (chrétienté	et	 islam),	
Rome,	Ecole	française	de	Rome,	1995,	p.	337-349.	

CHEVALIER	Bernard,	Les	bonnes	villes	de	France	du	XIVe	au	XVIe	siècle,	Paris,	Aubier-Montaigne,	
1982.	

CHIFFOLEAU	Jacques,	«	Notes	sur	le	polycentrisme	religieux	urbain	à	la	fin	du	Moyen	Âge	»	dans	
Religion	 et	 Société	 urbaine	 au	 Moyen	 Âge.	 Etudes	 offertes	 à	 Jean-Louis	 Biget,	 Paris,	
Publications	de	la	Sorbonne,	2000,	p.	227-251.	

CHRISTALLER	Walter,	Die	Zentralen	Orte	in	Süddeutschland	Darmstadt,	Wissenschaftliche..,	Iena,	
Buchgesellschaft,	1968.	

COULET	Noël,	«	Processions,	espace	urbain,	communauté	civique	»,	Cahiers	de	Fanjeaux,	1982,	
no	17,	p.	381-397.	

COULOMB	Clarisse,	«	Des	villes	de	papier :	écrire	l’histoire	de	la	ville	dans	l’Europe	moderne	»,	
Histoire	urbaine,	24	septembre	2010,	vol.	28,	no	2,	p.	5-16.	

DOLAN	Claire,	«	L’identité	urbaine	et	les	histoires	locales	publiées	du	XVIe	au	XVIIIe	siècle	en	
France	»,	Canadian	Journal	of	History,	1992,	vol.	27,	no	2.	

DOLAN	 Claire	 (ed.),	 Evénement,	 identité	 et	 histoire,	 Sillery	 (Québec),	 Canada,	 Septentrion,	
1991,	277	p.	

DUBY	Georges	(ed.),	Histoire	de	la	France	urbaine.	T.	3,	de	la	Renaissance	aux	Révolutions,	la	
ville	classique,	Paris,	Seuil,	1981.	

DUTOUR	Thierry,	«	Dire	l’identité	des	« communautéz	de	ville »	»,	Histoire	urbaine,	2012,	n°	35,	
no	3,	p.	67-82.	

FAVIER	René,	Les	villes	du	Dauphiné	aux	XVIIe	et	XVIIIe	siècles,	Grenoble,	Presses	Universitaires	
de	Grenoble,	1993.	

FIGEAC	Michel	et	LE	MAO	Caroline,	«	Le	parlement	de	Bordeaux	et	la	cité,	de	la	Fronde	à	la	veille	
de	 la	 Révolution	 »	 dans	 Les	 Parlements	 et	 la	 vie	 de	 la	 cité	 (XVIe-XVIIIe	 siècle),	 Rouen,	
PUblications	de	l’Université	de	Rouen,	2004,	p.	249-276.	

FRAY	 Jean-Luc,	 Villes	 et	 bourgs	 de	 Lorraine :	 réseaux	 urbains	 et	 centralité	 au	Moyen	 Âge,	
Clermont-Ferrand,	Presses	universitaires	Blaise	Pascal,	2006.	

GEORGELIN	Jean,	«	Une	méthode	d’approche	des	bourgs,	la	centralité,	avec	une	étude	de	cas :	
le	 Sud-est	 de	 la	 France	 »	 dans	 Les	 Bourgs	 de	 la	 France	méridionale	 à	 l’époque	moderne,	
Montpellier,	Université	de	Montpellier	III,	1993,	p.	101-120.	

GUIGNET	Philippe,	Les	sociétés	urbaines	dans	la	France	moderne,	Paris,	Ellipses,	2006.	

GUIGNET	Philippe,	Le	pouvoir	dans	 la	ville	au	XVIIIe	 siècle :	pratiques	politiques,	notabilité	et	
éthique	sociale	de	part	et	d’autre	de	la	frontière	franco-belge,	Paris,	Editions	de	l’Ecole	des	
hautes	études	en	sciences	sociales,	1990.	



Bibliographie	
	

	 173	

GUINET	Philippe,	«	Contribution	à	l’étude	des	réseaux	urbaines	des	Hainaut	français	et	belges	
au	XVIIe	siècle,	synchronismes	et	distorsions	démographique	et	fonctionnelles	d’une	aire	de	
civilisation	urbaine	»,	Annales	de	démographie	historiques,	1992,	p.	269-300.	

HAMON	Philippe	et	LAURENT	Catherine	(eds.),	Le	pouvoir	municipal :	de	la	fin	du	Moyen	âge	à	
1789,	Rennes,	Presses	universitaires	de	Rennes,	2012.	

LAMAZOU-DUPLAN	 Véronique,	 Ab	 urbe	 condita.	 Fonder	 et	 refonder	 la	 ville :	 récits	 et	
représentations	(Second	Moyen	Âge-premier	XVIe	siècle),	Pau,	Publications	de	l’Université	de	
Pau,	2011.	

LE	GALL	 Jean-Marie,	«	Les	 saints	des	capitales	»	dans	Mythologies	urbaines.	 Les	villes	entre	
histoire	et	imaginaire,	Rennes,	Presses	Universitaires	de	Rennes,	2004,	p.	167-183.	

LE	GOFF	 Jacques,	 «	 Au	Moyen	 Âge :	 temps	 de	 l’Église	 et	 temps	 du	 marchand	 »,	 Annales.	
Économies,	Sociétés,	Civilisations,	1960,	15e	année,	no	3,	p.	417-433.	

LEPETIT	Bernard,	Les	villes	dans	la	France	moderne	(1740-1840),	Paris,	A.	Michel,	1988.	

LOTTIN	Alain,	Lille,	citadelle	de	la	Contre-Réforme ?	(1598-1668),	Lille,	Éditions	du	Beffroi,	1984.	

MONNET	Pierre,	«	Pour	en	finir	avec	la	religion	civique ?	»,	Histoire	urbaine,	2010,	n°	27,	no	1,	
p.	107-120.	

PINOL	Jean-Luc,	Histoire	de	l’Europe	urbaine,	Paris,	Seuil,	2003,	vol.	2/.	

RAJOHNSON	Matthieu,	L’Occident	au	regret	de	Jérusalem :	l’image	de	la	Ville	sainte	en	chrétienté	
latine	(1187-fin	du	XIVe	siècle),	Université	Paris-Ouest	Nanterre-La	Défense,	Nanterre,	2017.	

RIDEAU	Gaël	ET	SERNA	Pierre	(dir.),	Ordonner	et	partager	la	ville,	XVIIe-XIXe	siècle,	Rennes,	Presses	
universitaires	de	Rennes,	2011.	

YARDENI	 Myriam,	 «	 Histoire	 de	 villes,	 histoires	 de	 provinces	 et	 naissance	 d’une	 identité	
française	au	XVIe	siècle	»,	Journal	des	savants,	1993,	I,	no	1,	p.	111-134.	

ZELLER	Olivier,	Histoire	de	l’Europe	urbaine.	3.	La	ville	moderne	XVIe-XVIIIe	siècle,	Paris,	Éd.	du	
Seuil,	2012.	

	

2. Lyon	

BAYARD	Françoise,	Vivre	à	Lyon	sous	l’Ancien	régime,	Paris,	Perrin,	1997.	

BAYARD	 Françoise,	 BOUCHER	 Jacqueline	 et	 CASSANT	Michel,	Henri	 IV	 et	 Lyon :	 la	 ville	 du	 dix-
septième	siècle,	Lyon,	Éditions	lyonnaises	d’Art	et	d’Histoire,	2011.	

BAYARD	Françoise	et	CAYEZ	Pierre,	Histoire	de	Lyon.	Tome	2.	Du	XVIe	siècle	à	nos	jours,	Roanne,	
Editions	Horvath,	1990.	

BEGHAIN	Patrice,	BENOIT	Bruno,	CORNELOUP	Gérard	et	KNEUBÜHLER	Michel,	Dictionnaire	historique	
de	Lyon,	Lyon,	S.	Bachès,	2009.	

BEGULE	Lucien,	Monographie	de	la	cathédrale	de	Lyon,	Lyon,	Mougin,	1880.	

BENOIT	Bruno,	«	Histoire,	mémoire	et	identité	politique :	L’exemple	de	la	Révolution	à	Lyon	»,	
Annales	historiques	de	la	Révolution	française,	1996,	vol.	305,	no	1,	p.	491-509.	

BENOIT	Bruno,	«	Peut-on	commémorer	la	Révolution	à	Lyon	»	dans	Politique	de	la	mémoire,	
Lyon,	Presses	Universitaires	de	Lyon,	1993,	p.	93-104.	



	 174	

BENOIT	Bruno	et	CURTET	Raymond,	Les	colères	de	Lyon	du	XIIe	au	XXe	siècle :	Quand	Lyon	rugit,	
Lyon,	Editions	lyonnaises	d’art	et	d’histoire,	1998.	

BEROUJON	Anne,	Les	écrits	à	Lyon	au	XVIIe	siècle :	espaces,	échanges,	identités,	Grenoble,	PUG,	
2009.	

BERTHOD	Bernard,	BOUCHER	Jacqueline,	LADOUS	Régis	et	PELLETIER	André,	Archevêques	de	Lyon,	
Lyon,	Éditions	lyonnaises	d’Art	et	d’Histoire,	2012.	

BERTHOD	Bernard	et	COMBY	Jean,	Histoire	de	l’Église	de	Lyon,	Châtillon-sur-Chalaronne,	Éd.	de	
la	Taillanderie,	2007.	

BEYSSAC	 Jean,	Notes	pour	servir	à	 l’Histoire	de	 l’Eglise	de	Lyon.	Les	rois	de	France	chanoines	
d’honneur,	Trévoux,	J.	Jeannin,	1912.	

BOUTRY	 Philippe,	 «	 Une	 dynamique	 sacrificielle :	 le	 catholicisme	 lyonnais	 du	 premier	 XIXe	
siècle	»	dans	Chocs	et	ruptures	en	histoire	religieuse,	Rennes,	Presses	universitaires	de	Rennes,	
1998,	p.	151-166.	

BRAC	DE	LA	PERRIERE	P.,	Jean-Claude	Dartigue,	premier	curé	de	la	paroisse	Sainte-Blandine	à	Lyon,	
Lyon,	Bauchu,	1874.	

CASIOT	Claude-Frédéric,	L’Almanach	de	la	ville	de	Lyon	au	XVIIIe	siècle :	1711-1791,	Mémoire	
de	fin	d’études,	Ecole	Nationale	Supérieure	des	Bibliothèques,	Lyon,	1983.	

CHARLETY	Sébastien,	Le	voyage	de	Louis	XIII	à	Lyon	en	1622 :	étude	sur	les	relations	de	Lyon	et	
du	pouvoir	central	au	début	du	XVIIe	siècle	(1595-1622),	Mâcon,	Impr.	de	Protat	frères,	1901.	

CHARTIER,	ROGER,	«	L’Académie	de	Lyon	au	dix-huitième	siècle,	1700-1793 :	étude	de	sociologie	
culturelle	»	dans	Histoire	et	civilisation	du	Livre,	Genève,	Droz,	1969,	vol.2,	p.	131-250.	

CHOMARAT	 Michel,	 Franc-Maçonnerie	 lyonnaise.	 Les	 fondements	 du	 dix-huitième	 siècle :	
journée	d’études	organisée	par	le	musée	Gadagne,	Lyon,	Musées	Gadagne,	2004.	

CHOMER	Gilles,	«	La	Chapelle	des	Pénitents	du	Confalon	»	dans	L’art	baroque	à	Lyon,	actes	du	
colloque	d’octobre	1972,	Lyon,	Institut	d’Histoire	de	l’Art	-	CNRS,	1975,	p.	310-359.	

CHOPELIN	 Paul,	 «	 Le	 premier	 monument	 des	 Brotteaux	 et	 sa	 destruction.	 L’impossible	
commémoration	des	victimes	du	siège	de	Lyon	(1795-1814)	»,	Rive	gauche,	2009,	no	188,	p.	
5-14.	

CHOPELIN	 Paul	 et	 DURAND	 Jean-Dominique,	 Le	 cardinal	 Joseph	 Fesch,	 archevêque	 de	 Lyon :	
nouvelles	études	/	Journées	d’étude	des	Musées	Gadagne,	Lyon,	07	juin	2012,	Milano,	Silvana	
editoriale,	2015.	

CHOPELIN-BLANC	 Caroline,	De	 l’apologétique	 à	 l’Eglise	 constitutionnelle :	 Adrien	 Lamourette,	
1742-1794,	Paris,	Honoré	Champion,	2009.	

CHRISTIN	Olivier,	«	La	situation	religieuse	de	Lyon	à	la	veille	des	guerres	de	religion :	heurs	et	
malheurs	de	l’idéal	communautaire	»	dans	Fragments	pour	l’histoire	de	Lyon.	Acte	du	colloque	
du	bicentenaire	de	la	Société	Historique,	Archéologique	et	Littéraire	de	Lyon,	1807-2007,	Lyon,	
p.	81-83.	

COLLOMB	Pascal,	«	Les	processions	des	Rogations	à	Lyon	au	Moyen	Âge :	les	parcours,	le	mythe	
et	l’auctoritas	cathédrale	(XIIe-XVIe	siècle)	»,	Sources.	Travaux	historiques,	1997,	no	51-52,	p.	
69-93.	



Bibliographie	
	

	 175	

COLLY	Marcel,	«	Le	Vœu	des	recteurs	de	la	Charité	en	1638	et	les	Processions	à	Fourvière	»,	
Albums	du	Crocodile,	1962.	

COMBY	 Jean,	L’Évangile	au	 confluent :	 dix-huit	 siècles	de	 christianisme	à	 Lyon,	 Lyon,	 Éd.	 du	
Chalet,	1977.	

COVILLE	Alfred,	«	Une	visite	de	Saint	Pierre	de	Lyon	en	1503	»,	Revue	d’histoire	de	Lyon,	1912,	
p.	243.	

CROUZET	 Denis,	 «	 Ecrire	 l’histoire	 et	 l’idéologie	 urbaine.	 Lyon	 au	 Grand	 siècle	 »	 dans	 Etat,	
marine	et	société.	Mélange	Jean	Meyer,	Paris,	Presses	de	l’Université	de	Paris-Sorbonne,	1995,	
p.	135-160.	

DAVIS	Natalie	Zemon,	«	The	Sacred	and	the	Body	Social	in	Sixteenth-Century	Lyon	»,	Past	&	
Present,	1981,	no	90,	p.	40-70.	

DELANDINE	Antoine-François,	Tableau	des	prisons	de	Lyon	pour	servir	à	l’histoire	de	la	tyrannie	
de	1792	à	1793,	Lyon,	Daval	imprimeur-libraire,	1796.	

DISSART	A.,	Notice	sur	la	confrérie	des	pénitents	de	Notre-Dame	du	Confalon,	Lyon,	Imprimerie	
de	A.	Storck,	1881.	

DOMPNIER	Bernard,	«	Quand	passe	un	thaumaturge	(Lyon	1681).	Autour	des	perceptions	de	la	
réputation	de	sainteté	»	dans	Foi,	fidélité,	amitié	en	Europe	à	l’époque	moderne.	Mélanges	
offerts	à	Robert	Sauzet,	Tours,	1995,	vol.	2/,	p.	159-170.	

DURAND	 Jean-Dominique,	 BERTHOD	 Bernard,	MOLARD-PARIZOT	 Véronique	 et	 REVEYRON	 Nicolas,	
Fourvière.	La	grâce	d’une	basilique,	Strasbourg,	La	Nuée	Bleue,	2014.	

FARGEIX	Caroline,	«	De	la	difficulté	à	s’inventer	des	origines :	le	cas	de	Lyon	(XVe-XVIe	siècle)	»	
dans	Ab	urbe	condita...	Fonder	et	refonder	la	ville :	récits	et	représentations	(second	Moyen	
Âge	 -	premier	XVIe	 siècle),	 Pau,	Presses	Universitaires	de	Pau	et	du	Pays	de	 l’Adour,	2011,	
p.	515-525.	

FEDOU	René,	«	Imprimerie	et	culture.	La	vie	intellectuelle	à	Lyon	avant	l’apparition	du	livre	»	
dans	Cinq	études	lyonnaises,	Paris,	Droz,	1966,	p.	9-25.	

FOUILLOUX	 Étienne	 et	 HOURS	 Bernard	 (eds.),	 Les	 jésuites	 à	 Lyon,	 XVIe-XXe	 siècle,	 Lyon,	 ENS	
Éditions,	2005.	

GADILLE	Jacques	(ed.),	Le	diocèse	de	Lyon,	Paris,	Beauchesne,	1983.	

GARDEN	Maurice,	Lyon	et	les	Lyonnais	au	XVIIIe	siècle,	Paris,	Les	Belles	Lettres,	1970.	

GASCON	Richard,	Grand	commerce	et	vie	urbaine	au	XVIe	siècle :	Lyon	et	ses	marchands,	Paris,	
S.E.V.P.E.N.,	1971,	vol.	2/.	

GENNERAT	 Roland,	Histoire	 des	 protestants	 de	 Lyon	 des	 origines	 à	 nos	 jours,	Mions,	 Au	 Jet	
d’Ancre,	1994.	

GRISARD	Jacques-Jules,	Le	Vœu	des	échevins	de	la	ville	de	Lyon	à	Notre-Dame	de	Fourvière	en	
1643	et	l’édicule	de	l’ancien	Pont	du	Change,	Lyon,	Imprimerie	Pitrat	aîné,	1888.	

GROËR	Georgette	de,	Réforme	et	Contre-Réforme	en	France :	 le	collège	de	 la	Trinité	au	XVIe	
siècle	à	Lyon,	Paris,	Publisud,	1995.	

GUIART	 Jules,	La	Peste	à	 Lyon	au	XVIIe	 siècle,	 Paris,	 Société	d’études	des	 formes	humaines,	
1929.	



	 176	

GUIGUE	 Marie-Claude,	 Destruction	 de	 l’église	 de	 Saint-Just,	 du	 cloître	 et	 d’une	 partie	 du	
faubourg	par	les	protestants	en	1562,	Lyon,	1878.	

GUILLON	DE	MONTLEON	Aimé,	Histoire	du	siège	de	Lyon,	des	événements	qui	l’ont	précédé	et	des	
désastres	qui	l’ont	suivi,	Paris,	Le	Clère,	1797.	

GUTTON	 Anne-Marie,	 Confréries	 et	 dévotions	 sous	 l’Ancien	 Régime	 (Lyonnais,	 Forez,	
Beaujolais),	Lyon,	Éditions	lyonnaises	d’Art	et	d’Histoire,	1993.	

GUTTON	Anne-Marie,	«	Le	culte	du	Sacré-Cœur	en	Lyonnais	aux	dix-septième	et	dix-huitième	
siècles	»,	Cahiers	d’Histoire,	1987,	vol.	32,	no	1,	p.	27-42.	

GUYARD	Nicolas,	«	Identités	urbaines	et	fêtes	d’obligation	à	Lyon	au	XVIIIe	siècle	»	dans	Orare	
aut	 laborare ?	 Fêtes	 de	 précepte	 et	 jours	 chômés	 du	 moyen	 âge	 au	 début	 du	 XXe	 siècle,	
Villeneuve	d’Ascq,	Presses	Universitaires	du	Septentrion,	2017,	à	paraitre.	

HENRYOT	 Fabienne,	 «	 Les	 Lyonnais	 et	 saint	 Bonaventure	 (fin	 du	XVe-XVIIIe	 siècles)	 »,	Revue	
historique,	2017,	no	682,	p.	267-296.	

HOFFMAN	Philip	T.,	Church	and	community	in	the	diocese	of	Lyon,	New	Haven,	Yale	University	
Press,	1984.	

JOUVOSKI	Françoise,	«	Lyon,	ville	imaginaire	»	dans	Il	Rinascimento	a	Lione.	Atti	del	congresso	
internazionale	(Macerata,	6-11	maggio),	Roma,	Edizioni	dell’Ateneo,	1988,	p.	421-441.	

KRUMENACKER	 Yves,	 Lyon	 1562,	 capitale	 protestante :	 une	 histoire	 religieuse	 de	 Lyon	 à	 la	
Renaissance,	Lyon,	Éd.	Olivétan,	2009.	

KRUMENACKER	Yves,	Des	protestants	au	siècle	de	Lumières :	le	modèle	lyonnais,	Paris,	Honoré	
Champion,	2002.	

LALOY	Françoise,	«	La	chapelle	des	Brotteaux.	Histoire	controversée	d’un	lieu	de	mémoire	»	
dans	Politique	 de	 la	mémoire.	 Commémorer	 la	 Révolution,	 Lyon,	 Presses	Universitaires	 de	
Lyon,	1993,	p.	128-141.	

LIGNEREUX	Yann,	Lyon	et	le	roi :	de	la	«	bonne	ville	»	à	l’absolutisme	municipal,	Seyssel,	Champ	
Vallon,	2003.	

LOACH	Judi,	«	The	Consecration	of	the	Civic	Realm	»	dans	Defining	the	Holy:	Sacred	Space	in	
Medieval	and	Early	Modern	Europe,	Aldershot,	Ashgate,	2008,	p.	277-300.	

LUCENET	Monique,	Lyon	malade	de	la	Peste,	Palaiseau,	Sofedir,	1981.	

LYONNET	 Jean-Paul,	 Le	 Cardinal	 Fesch,	 archevêque	 de	 Lyon,...	 Fragments	 biographiques,	
politiques	 et	 religieux	 pour	 servir	 à	 l’histoire	 ecclésiastiques	 contemporaine,	 Lyon-Paris,	
Périsse,	1841.	

MARTIN	Jean-Baptiste,	Histoire	des	églises	et	chapelles	de	Lyon,	Lyon,	H.	Lardanchet,	1908,	vol.	
2/.	

MARTIN	Odile,	La	Conversion	protestante	à	Lyon :	1659-1687,	Genève,	Droz,	1986.	

MARTIN	Philippe,	«	Les	processions :	un	espace	politique	à	Lyon	»,	Revue	d’histoire	de	Lyon :	
Lyon,	ville	militaire,	2015,	no	1,	p.	159-174.	

MARTINAT	Monica,	«	Conversions	religieuses	et	mobilité	sociale.	Quelques	cas	entre	Genève	et	
Lyon	au	XVIIe	siècle	»	dans	Mobilités	et	transmission	dans	l’Europe	moderne,	Rennes,	Presses	
Universitaires	de	Rennes,	2009,	p.	139-157.	



Bibliographie	
	

	 177	

MEYNIS	Dominique,	Les	Grands	souvenirs	de	l’Église	de	Lyon,	Pélagaud,	chez	tous	les	libraires,	
1867.	

MONTENACH	 Anne,	 Espaces	 et	 pratiques	 du	 commerce	 alimentaire	 à	 Lyon	 au	 XVII	 siècle :	
l’économie	du	quotidien,	Grenoble,	Presses	Universitaires	de	Grenoble,	2009.	

NAPHY	William	G.,	«	Catholic	Perceptions	of	Early	French	Protestantism:	The	Heresy	Trial	of	
Baudichon	de	la	Maisonneuve	in	Lyon,	1534	»,	French	History,	1995,	p.	451-477.	

NIEPCE	Léopold,	Archéologie	lyonnaise :	les	trésors	des	églises	de	Lyon,	Lyon,	1885.	

PELLETIER	André,	Femmes	de	Lyon,	Lyon,	Éditions	lyonnaises	d’Art	et	d’Histoire,	2016.	

PELLETIER	 André	 et	 ROSSIAUD	 Jacques,	 Histoire	 de	 Lyon.	 Tome	 1.	 Antiquité	 et	 Moyen-Age,	
Roanne,	Editions	Horvath,	1990.	

PICOT	Joseph,	Les	jésuites	à	Lyon	de	1604	à	1762 :	 le	collège	de	la	très	saincte	Trinité,	Lyon,	
Éditions	aux	Arts,	1995.	

PICOT	Joseph,	L’abbaye	de	Saint-Pierre	de	Lyon,	Paris,	Société	d’édition	«	les	Belles	Lettres	»,	
1970.	

PRIVAT-SAVIGNY	Maria-Anne,	Lyon	au	dix-huitième	siècle :	Un	siècle	surprenant !,	Lyon,	Musée	
Gadagne	et	Somogy	Éditions	d’art,	2012.	

QUESNEL	 Michel,	 L’église	 Saint-Bonaventure	 au	 coeur	 de	 la	 vie	 lyonnaise,	 Lyon,	 Editions	
lyonnaises	d’art	et	d’histoire,	2016.	

RAU	Susanne,	Räume	der	Stadt:	eine	Geschichte	Lyon	1300-1800,	Frankfurt	am	Main-New	York,	
Campus,	2014.	

RICHARD	François	et	PELLETIER	André,	Lyon	et	 les	origines	du	christianisme	en	Occident,	Lyon,	
Éditions	lyonnaises	d’Art	et	d’Histoire,	2011.	

ROSSIAUD	Jacques,	Lyon	1250-1550 :	réalités	et	imaginaires	d’une	métropole,	Seyssel,	Champ	
Vallon,	2012.	

ROSTAGNAT	 Marie-Louise,	 «	 Les	 visites	 pastorales	 de	 Mgr	 Camille	 de	 Neufville	 »,	 Cahiers	
d’Histoire,	1960,	no	3,	p.	251-275.	

ROUGE	 Jean	et	 TURCAN	 Robert,	Les	Martyrs	 de	 Lyon	 (177).	 Colloque	 international	 du	Centre	
national	de	 la	recherche	scientifique,	Lyon,	20-23	septembre	1977,	Paris,	Éditions	du	CNRS,	
1978.	

SACHET	Alphonse,	Le	cœur	de	Saint	Vincent	de	Paul	à	Lyon,	Lyon,	Imprimerie	de	Trévoux,	G.	
Patissier,	1929.	

SACHET	Alphonse,	Le	pardon	annuel	de	la	Saint-Jean	et	de	la	Saint-Pierre	à	Saint-Jean	de	Lyon.	
1392-1790,	Lyon,	Imprimerie	de	P.	de	Grange,	1914.	

SARLES	Eulalie,	L’Occupation	protestante	de	Lyon	en	1562	et	ses	suites,	Mémoire	de	Master	1	
sous	la	direction	de	Pierre-Jean	Souriac,	Université	Lyon	3,	2008.	

SORREL	 Christian,	 «	 Le	 catholicisme	 lyonnais	 au	 milieu	 du	 XIXe	 siècle :	 dynamisme	 et	
intransigeance	»	dans	Un	passé	recomposé.	Esthétique,	catholicisme	social	et	tradition	dans	la	
fondation	et	la	construction	du	couvent	dominicain	de	Lyon	1856-1888,	Lyon,	LARHRA	–	RESEA,	
coll.	Chrétiens	et	sociétés	–	Documents	et	mémoires,	n°	25,	2015,	p.	5-28.	

VACHET	Adolphe,	Les	anciens	couvents	de	Lyon,	Lyon,	France,	E.	Vitte,	1895,	657	p.	



	 178	

VAN	DAMME	Stéphane,	Le	temple	de	la	sagesse :	savoirs,	écriture	et	sociabilité	urbaine,	Paris,	
Éditions	de	l’École	des	hautes	études	en	sciences	sociales,	2005.	

VANEL	Jean-Baptiste,	Histoire	du	Couvent	des	Minimes	de	Lyon,	Lyon,	Briday,	1879.	

VAUCHERET	Etienne,	«	Champnier	(Symphorien)	»	dans	Dictionnaire	des	Lettres.	Le	XVIe	siècle,	
Paris,	Fayard	-	Libraire	Générale	Française,	2001,	p.	245-248.	

VINGTRINIER	Joseph,	La	Chapelle	Saint-Roch	à	Choulans,	Lyon,	Mougin-Rusand,	1901.	

WYSS	 Simone,	 Vingt	 siècles	 à	 Saint-Irénée :	 une	 paroisse,	 un	 quartier,	 Lyon,	 Association	
culturelle	des	sanctuaires	de	Saint-Irénée	et	Saint-Just,	2005.	

WYSS	Simone,	Les	martyrs	 lyonnais	entre	 l’histoire	et	 la	 légende ;	suivi	de	Reliques	d’hier	et	
d’aujourd’hui	à	Saint-Irénée	et	Saint-Just,	Lyon,	Association	culturelle	des	sanctuaires	de	Saint-
Irénée	et	Saint-Just,	1999.	

ZELLER	 Olivier,	 «	 Rites	 civiques,	 rythmes	 et	 symbolismes	 municipaux	 en	 1761.	 L’agenda	
consulaire	du	Lyonnais	François	Valesque.	»,	2006,	vol.	1-2,	p.	391.	

ZELLER	 Olivier,	 Les	 Recensements	 lyonnais	 de	 1597	 et	 1636 :	 démographie	 historique	 et	
géographie	sociale,	Lyon,	Presses	Universitaires	de	Lyon,	1983.	

	

3. Metz	

BOURDIEU-WEISS	Catherine,	Signes	et	manifestations	identitaires	dans	les	Trois-Evêchés,	Metz,	
Centre	de	recherche	universitaire	lorrain	d’histoire,	2016.	

BOURGEAT	G.	et	DORVAUX	Jean	Nicolas,	Atlas	Historique	du	Diocèse	de	Metz,	Montigny,	1907.	

BRULE	 André,	 Blasphème	 et	 sacrilège	 devant	 la	 justice	 de	 Metz :	 XIIe	 -	 XVIIe	 siècles,	 Paris,	
l’Harmattan,	2009.	

CHAZAN	Mireille,	 «	 Les	Antiquités	de	Metz	 (XIe-XVIe	 siècles)	 »	dans	Le	passé	à	 l’épreuve	du	
présent :	appropriations	et	usages	du	passé	du	Moyen	Age	à	la	Renaissance,	Paris,	PUPS,	2008,	
p.	39-59.	

COLIN	Marie-Hélène,	Les	saints	lorrains :	entre	religion	et	identité	régionale :	fin	XVIe-XIXe	siècle,	
Nancy,	Ed.	Place	Stanislas,	2010.	

CUILLIERE	Alain,	«	Metz	en	1610,	visible,	lisible	»,	Les	Carnets	de	Medamothi,	2010,	p.	14-25.	

EICH	 Jean,	Histoire	 religieuse	 du	 département	 de	 la	Moselle	 pendant	 la	 Révolution.	 1,	 Des	
débuts	à	l’établissement	de	l’Eglise	constitutionnelle,	Metz,	Editions	le	Lorrain,	1964.	

EICH	Jean,	N.	Francin,	évêque	constitutionnel	de	la	Moselle,	Metz,	Editions	le	Lorrain,	1962.	

GAILLARD	Michèle,	Le	souvenir	des	Carolingiens	à	Metz	au	Moyen	Âge :	 le	petit	cartulaire	de	
Saint-Arnoul,	Paris,	Publications	de	la	Sorbonne,	2006.	

GANTELET	Martial,	L’absolutisme	au	miroir	de	 la	guerre :	 le	 roi	et	Metz,	1552-1661,	Rennes,	
Presses	universitaires	de	Rennes,	2012.	

GANTELET	Martial,	«	Entre	France	et	Empire,	Metz,	une	conscience	municipale	en	crise	à	l’aube	
des	Temps	modernes	(1500-1526)	»,	Revue	historique,	2001,	vol.	617,	no	1,	p.	5-45.	



Bibliographie	
	

	 179	

HARI	Arnaud,	«	Reprise	et	continuations	modernes	des	gesta	episcoporum	médiévaux	à	Metz	»	
dans	Liber,	gesta,	histoire.	Ecrire	l’histoire	des	évêques	et	des	papes	de	l’antiquité	au	XXIe	siècle,	
Turnhout,	Brepols,	2009,	p.	347-365.	

HARMAND	 Robert,	 «	 Les	 miracles	 de	 Salival,	 la	 légende	 de	 Saint-Livier	 et	 la	 polémique	 de	
Ramberviller	et	de	Paul	Ferry	en	1624	»,	Bulletin	mensuel	de	la	Société	d’archéologie	lorraine	
et	du	Musée	historique	lorrain,	1907,	vol.	7,	p.	190-212	et	238.	

HENRYOT	Fabienne,	JALABERT	Laurent	et	MARTIN	Philippe,	Atlas	de	la	vie	religieuse	en	Lorraine	à	
l’époque	moderne,	Metz,	Éditions	Serpenoise,	2011.	

HOCH	Philippe,	Metz	et	 les	Trois-Evêchés	au	temps	de	Belle-Isle,	Metz,	Académie	Nationale,	
2012.	

KAISER	 Jean-Baptiste,	 «	Martin	Meurisse	 O.F.M.,	 évêque	 de	Madaure,	 suffragant	 de	Metz,	
1584-1644	»,	Annuaire	de	la	Société	d’histoire	et	d’archéologie	de	la	Lorraine,	1923,	vol.	32,	p.	
1-119.	

LE	MOIGNE	François-Yves	(ed.),	Histoire	de	Metz,	Toulouse,	Privat,	1986.	

LE	MOIGNE	François-Yves	et	MICHAUX	Gérard	(eds.),	Protestants	messins	et	mosellans :	XVIe-XXe	
siècles,	Metz,	Éd.	Serpenoise,	1988.	

LEONARD	Julien,	«	L’affaire	André	Valladier	(1611-1648).	Une	identité	messine	en	creux	»	dans	
Signes	 et	 manifestations	 identitaires	 dans	 les	 Trois-Evêchés,	 Metz,	 Centre	 de	 recherche	
universitaire	lorrain	d’histoire,	2016,	p.	32-46.	

LEONARD	Julien,	«	Les	“hommes	de	Dieu”	face	à	la	coexistence	dans	une	ville	triconfessionnelle :	
l’exemple	de	Metz	au	XVIIe	siècle	»	dans	La	coexistence	confessionnelle	en	France	et	en	Europe	
germanique	et	orientale.	Du	Moyen	Âge	à	nos	jours,	Lyon,	Chrétiens	et	Sociétés	-	Documents	
et	Mémoires	n°27,	2015,	p.	77-92.	

LEONARD	 Julien,	Être	pasteur	au	XVIIe	 siècle :	 le	ministère	de	Paul	 Ferry	à	Metz,	 1612-1669,	
Rennes,	Presses	Universitaires	de	Rennes,	2014.	

MICHAUX	 Gérard,	 «	 Réforme	 catholique	 et	 Contre-Réforme	 à	 Metz	 au	 XVIIe	 siècle	 »	 dans	
Protestants	Messins	et	Mosellans.	XVIe-XXe	siècles,	Metz,	Editions	Serpenoise,	1988,	p.	47-70.	

MISKIMIN	Patricia	Behre,	One	king,	one	law,	three	faiths:	religion	and	the	rise	of	absolutism	in	
Seventeenth-century	Metz,	Westport,	Conn,	Greenwood	Press,	2002.	

MUTTER-KUHN	Marie-Antoinette,	La	cathédrale	de	Metz :	des	pierres	et	des	hommes,	Metz,	Ed.	
Serpenoise,	1994.	

RIGAULT	 Jacques,	 «	 La	 population	 de	 Metz	 au	 XVIIe	 siècle.	 Quelques	 problèmes	 de	
démographie	»,	Annales	de	l’ESt,	1951.	

ROEMER	Florent,	Les	Institutions	de	la	République	messine,	Metz,	Serpenoise,	2007	

TAVENEAUX	René,	Le	Jansénisme	en	Lorraine,	1640-1789,	Paris,	J.	Vrin,	1960.	

THIRIOT	 Georges,	 «	 Les	 Carmélites	 de	Metz	 »,	Mémoires	 de	 l’Académie	 de	Metz,	 1926,	 p.	
89-270.	

TRAPP	Julien,	Atlas	historique	de	Metz,	Metz,	Editions	des	Paraignes,	2013.	

TRIBOUT	 DE	 MOREMBERT	 Henri,	 La	 Réforme	 à	 Metz.	 2,	 Le	 Calvinisme :	 1553-1685,	 Nancy,	
Université	Nancy	II,	1971.	



	 180	

TRIBOUT	DE	MOREMBERT	Henri,	Le	diocèse	de	Metz,	Paris,	Letouzey	et	Ané,	1970.	

TRIBOUT	 DE	MOREMBERT	 Henri,	 La	 Réforme	 à	Metz.	 1,	 Le	 Luthéranisme :	 1519-1552,	 Nancy,	
Faculté	des	sciences	humaines,	1969.	

VIANSSON-PONTE	 Louis,	 Les	 Jésuites	 à	 Metz :	 Collège	 Saint-Louis,	 1622-1762,	 Collège	 Saint-
Clément,	1852-1872,	Strasbourg,	F.	X.	le	Roux,	1897.	

VIGNERON	Bernard,	Le	Dernier	Siècle	de	la	république	de	Metz,	Paris,	Panthéon,	2010.	

VOLTZ	Eugène,	«	L’église	et	le	couvent	des	Carmes	déchaux	à	Metz	»,	Mémoires	de	l’Académie	
de	Metz,	1971	1969,	p.	99-116.	

VOLTZ	 Eugène,	 «	 La	 dernières	 abbaye	 de	 Saint-Symphorien	 (1564-1768)	 »,	Mémoires	 de	
l’Académie	Nationale	de	Metz,	1965,	IX,	p.	139-169.	

WAGNER	Anne,	«	L’image	religieuse	de	Metz	dans	la	chronique	de	Philippe	de	Vigneulles	(1471-
1528)	 »	 dans	 La	 ville	 et	 l’Eglise.	 Regards	 croisés	 entre	 Comté	 de	 Bourgogne	 et	 autres	
principautés,	Besançon,	Presses	Universitaires	de	Franche-Comté,	2008,	p.	240-255.	

ZELLER	Gaston,	Le	Siège	de	Metz	par	Charles-Quint,	octobre-décembre	1552,	Nancy,	Société	
d’impressions	typographiques,	1943.	

ZELLER	Gaston,	La	Réunion	de	Metz	à	la	France	(1552-1648),	Paris,	Les	Belles	lettres,	1926.	

	

4. Rouen	

BARDET	Jean-Pierre,	Rouen	aux	XVIIe	et	XVIIIe	siècles :	les	mutations	d’un	espace	social,	Paris,	
Société	d’édition	d’enseignement	supérieur,	1983,	vol.	2/.	

BAUDY	Paul,	Les	religieuses	carmélites	à	Rouen,	Rouen,	Imprimerie	de	Henry	Boissel,	1875.	

BEAUJARD	Brigitte,	Histoire	religieuse	de	la	Normandie,	Chambray,	C.L.D.,	1981.	

BENEDICT	 Philip,	Rouen	during	 the	wars	of	 religion,	 Cambridge,	Cambridge	University	Press,	
1981.	

CHALINE	Jean-Pierre,	Les	bourgeois	de	Rouen.	Une	élite	urbaine	au	XIXe	siècle,	Paris,	Presses	de	
la	Fondation	nationale	des	sciences	politiques,	1982.	

CHALINE	 Jean-Pierre,	BOUHIER	 Claude,	BURCKARD	 François	et	CHALINE	Nadine-Josette,	L’abbaye	
Saint-Ouen	de	Rouen	des	origines	à	nos	jours,	Rouen,	Société	de	l’histoire	de	Normandie,	2009.	

CHALINE	Nadine-Josette,	Le	diocèse	de	Rouen	-	Le	Havre,	Paris,	Editions	Beauchesne,	1976.	

CHALINE	 Nadine-Josette	 et	 FOURE	 André,	 Hier,	 une	 chrétienté ?	 Les	 archevêques	 de	 Rouen	
visitent	 leur	 diocèse,	 Rouen,	 Archives	 Départementales	 de	 la	 Sainte-Maritime,	 Société	 de	
l’histoire	de	Normandie,	1978.	

CHALINE	Olivier,	«	Des	sources	en	dur	et	en	doré :	les	églises	du	président	d’Acquigny	»,	Histoire,	
économie	&	société,	2012,	vol.	31,	no	1,	p.	105-119.	

CHRISTIN	Olivier,	Les	iconoclastes	savent-ils	ce	qu’ils	font ?	Rouen,	1562-1793,	Paris,	Universitas,	
1992.	

CORVISIER	 André,	 «	 Les	 origines	 sociales	 et	 les	 vocations	 religieuses	 des	 élèves	 brevetés	 du	
séminaire	Joyeuse	de	Rouen	»,	Académie	de	Rouen.	Cahier	d’histoire	de	l’enseignement,	1974,	
no	2,	p.	17-43.	



Bibliographie	
	

	 181	

DAIREAUX	Luc,	"Réduire	les	huguenots" :	protestants	et	pouvoirs	en	Normandie	au	XVIIe	siècle,	
Paris,	Honoré	Champion,	2010.	

DELABARRE	Edouard,	L’Abbaye	de	Saint-Amand	de	Rouen,	Rouen,	Imprimerie	Lecerf	Fils,	1908.	

DELSALLE	 Lucien-René,	 Rouen	 à	 la	 Renaissance	 sur	 les	 pas	 de	 Jacques	 Le	 Lieur,	 Rouen,	
L’Armitière,	2007.	

DELSALLE	Lucien-René,	Rouen	et	les	Rouennais	au	temps	de	Jeanne	d’Arc :	1400-1470,	Rouen,	
Éd.	du	P’tit	Normand,	1982.	

DESCUBES	Jean-Charles,	Rouen :	Primatiale	de	Normandie,	Strasbourg,	La	Nuée	bleue,	2012.	

FERON	Alexandre,	Vie	et	œuvre	de	Charles	Maignart	de	Bernières,	Rouen,	Lestringant,	1930.	

FERON	Alexandre,	Un	Rouennais	méconnu :	Ch.	Maignart	de	Bernières,	Maître	des	Requêtes,	
1616-1662.	 Notes	 sur	 la	 participation	 Janséniste	 à	 l’établissement	 d’Hôpitaux	 Rouennais,	
Rouen,	Imprimerie	Lecerf	Fils,	1924.	

FERON	Alexandre,	Contribution	à	l’histoire	du	jansénisme	en	Normandie,	Rouen,	Lestringant,	
1913.	

FOURNEE	 Jean,	 Le	 culte	 populaire	 des	 saints	 en	 Normandie :	 étude	 générale,	 Paris,	 Société	
parisienne	d’histoire	et	d’archéologie	normandes,	1973.	

JOIN-LAMBERT	 Michel,	 «	 La	 pratique	 religieuse	 dans	 le	 diocèse	 de	 Rouen	 sous	 Louis	 XIV	 »,	
Annales	de	Normandie,	1953,	vol.	3,	no	3,	p.	247-274.	

LANGLOIS	 Pierre,	Histoire	 du	 prieuré	 du	Mont-aux-malades-lès-Rouen	 et	 correspondance	 du	
prieur	de	ce	monastère	avec	saint	Thomas	de	Cantorbéry	(1120-1820),	Rouen,	Fleury,	1851.	

LEMARCHAND	 Guy,	 «	 La	 Fronde	 à	 Rouen :	 le	 peuple	 manipulé	 ou	 acteur	 »,	 Annales	 de	
Normandie,	1995,	vol.	45,	no	4,	p.	405-417.	

LEMOINE	 François	 et	 TANGUY	 Jacques,	 Rouen	 aux	 100	 clochers.	 Dictionnaire	 des	 églises	 et	
chapelles	de	Rouen,	avant	1789,	Rouen,	Ed.	PTC,	2004.	

LOGIE	Paul,	La	Fronde	en	Normandie,	Amiens,	Impr.	de	Lenglet,	1952.	

MOLLAT	DU	JOURDIN	Michel	(ed.),	Histoire	de	Rouen,	Toulouse,	Privat,	1979.	

POUMEROLIE	 Marie,	 «	 La	 paroisse	 Saint-Laurent	 de	 Rouen	 d’après	 ses	 comptes :	 évolution	
financière	et	sociale	»	dans	Les	Chrétiens	dans	la	ville,	Rouen,	Publications	des	Universités	de	
Rouen	et	du	Havre,	2006,	p.	225-245.	

TERRASSE	Charles,	L’Hôtel-Dieu	de	Rouen,	Lyon,	Ciba,	1945.	

VENARD	Marc	(ed.),	Les	confréries	dans	la	ville	de	Rouen	à	l’époque	moderne :	XVIe-XVIIIe	siècles,	
Rouen,	Société	de	l’histoire	de	Normandie,	2010.	

VENARD	 Marc,	 «	 Le	 Concile	 provincial	 de	 Rouen	 de	 1581	 »	 dans	 Chapitres	 cathédrales	 en	
Normandie :	actes	du	XXXIe	congrès	tenu	à	Bagneux	du	16	au	20	octobre	1996,	Caen,	Musée	
de	Normandie,	1997,	p.	593-608.	

VINCENT	Catherine,	Des	charités	bien	ordonnées.	 Les	confréries	normandes	de	 la	 fin	du	XIIIe	
siècle	au	début	du	XVIe	siècle,	Paris,	Collection	de	l’Ecole	Normale	Supérieure	de	Jeunes	Filles,	
1988.	

	



	 182	

5. Toulouse	

AGATHANGE	DE	PARIS,	Le	monastère	des	Clarisses	du	faubourg	Saint-Cyprien	de	Toulouse,	1516-
1840,	Toulouse,	Impr.	Fournié,	1957.	

ANDRIEU	Nicole,	DE	LAVEDAN	Géraud	et	SOURIAC	René,	Le	livre	des	miracles	de	la	Vierge	Noire	de	
la	Daurade	de	Toulouse :	vœux	et	processions	dans	la	ville	entre	1637	et	1790,	faire	face	aux	
dérangements	climatiques,	Tolouse,	Les	Amis	des	Archives	de	la	Haute-Garonne,	2011.	

ARABEYRE	Patrick,	«	Bernard	de	Rosier	et	les	premiers	fragments	d’une	histoire	légendaire	de	
Toulouse	 au	 Moyen-Âge	 »	 dans	 Ab	 urbe	 condita...	 Fonder	 et	 refonder :	 récits	 et	
représentations	(second	Moyen	Âge	-	premier	XVIe	siècle),	Pau,	Presses	Universitaires	de	Pau	
et	du	Pays	de	l’Adour,	2011,	p.	241-259.	

ARABEYRE	 Patrick,	 «	 Un	 prélat	 languedocien	 au	 milieu	 du	 XVe	 siècle :	 Bernard	 de	 Rosier,	
archevêque	de	Toulouse	(1400-1475)	»,	Journal	des	savants,	1990,	p.	291-326.	

AZEMA	Ludovic,	La	politique	religieuse	du	Parlement	de	Toulouse	sous	le	règne	de	Louis	XV,	Aix-
en-Provence,	Presses	Universitaires	d’Aix-Marseille,	2010.	

BACCRABERE	Georges,	«	La	pratique	 religieuse	dans	 le	diocèse	de	Toulouse	aux	XVIe	et	XVIIe	
siècles	 »,	 Annales	 du	 Midi :	 revue	 archéologique,	 historique	 et	 philologique	 de	 la	 France	
méridionale,	1962,	vol.	74,	no	59,	p.	287-314.	

BIEN	 David	Deckworth,	 L’Affaire	 Calas.	Hérésie,	 persécution,	 tolérance	à	 Toulouse	 au	XVIIIe	
siècle,	Toulouse,	Eché,	2004.	

BOURDIEU	Catherine,	«	Pierre	Affre	et	l’art	du	retable	à	Toulouse	au	XVIIe	siècle	»	dans	Toulouse	
et	 le	Midi	Toulousain	entre	terre	et	ciel	du	Moyen	Âge	à	nos	 jours,	Toulouse,	Les	Amis	des	
Archives	de	la	Haute-Garonne,	1994,	p.	387-396.	

CASSAN	Michel,	La	fête	à	Toulouse	à	l’époque	moderne :	De	la	fin	du	XVIe	siècle	à	la	Révolution,	
Thèse	de	3e	cycle,	Université	de	Toulouse-Le	Mirail,	France,	1980.	

DESGEORGE	Amédée,	Vie	e	Mgr	Mioland,	archevêque	de	Toulouse,	évêque	d’Amiens	et	premier	
supérieur	des	missionnaires	de	Lyon,	Lyon,	P.-N.	Josserand,	1871.	

DOUAIS	Célestin,	La	visitation	de	Toulouse :	études,	 souvenirs	et	documents,	Paris,	Veuve	C.	
Poussielgue,	1905.	

DOUAIS	Célestin,	Saint	Thomas	d’Aquin	dans	la	dévotion	chrétienne	au	XIVe	et	au	XVIIe	siècle.	
Etude	historique,	Lille,	Imprimerie	de	V.	Ducoulombier,	1887.	

DU	BOURG	A.,	La	Confrérie	des	pénitents	bleus	de	Toulouse	et	son	livre	des	rois,	Toulouse,	Impr.	
de	A.	Chauvin	et	fils,	1883.	

DU	MEGE	Alexandre,	Histoire	des	institutions	religieuses,	politiques,	judiciaires	et	littéraires	de	
la	ville	de	Toulouse,	Toulouse,	Laurent	Chapelle,	1844.	

DURLIAT	Marcel,	Saint-Sernin	de	Toulouse,	Toulouse,	Éché,	1986.	

FOURNIE	Michelle,	«	L’oratoire	Saint-Rémi	et	les	Hospitaliers	de	Saint-Jean	de	Jérusalem :	les	
miracles	de	1496	à	Toulouse	»,	2005,	LXV.	

FRECHE	Georges,	Toulouse	et	la	région	Midi-Pyrénées	au	siècle	des	Lumières :	vers	1670-1789,	
Paris,	Editions	Cujas,	1974.	



Bibliographie	
	

	 183	

GASTON	Jean,	La	dévote	compagnie	des	pénitents	gris	de	Toulouse :	sous	l’invocation	de	Jean-
Baptiste,	Toulouse,	Eché,	1983.	

GAZZANIGA	Jean-Louis,	«	Le	parlement	de	Toulouse	et	la	réforme	des	réguliers	(fin	du	XVe	siècle-
début	du	XVIe	siècle)	»,	Revue	d’histoire	de	l’Église	de	France,	1991,	vol.	77,	no	198,	p.	49-60.	

GODECHOT	Jacques,	La	Révolution	française	dans	le	Midi	toulousain,	Toulouse,	Privat,	1986.	

JULIEN	 Abbé,	 Toulouse	 Chrétienne.	 Histoire	 de	 la	 paroisse	 de	 N.-D.	 la	 Dalbade,	 Toulouse,	
Edouard-Privat,	1891.	

JULIEN	 Pascal,	 «	 Assaut,	 invocation	 tutélaire	 et	 célébrations	 séculaires :	 le	 17	 mai	 1562,	
“délivrance	de	Tholose”	»	dans	Prendre	une	ville	au	XVIe	siècle,	Aix-en-Provence,	Presses	de	
l’Université	de	Provence,	2004,	p.	50-62.	

JULIEN	Pascal,	D’ors	et	de	prières :	art	et	dévotions	à	Saint-Sernin	de	Toulouse,	Aix-en-Provence,	
Publ.	de	l’Université	de	Provence,	2004.	

La	Réforme	à	Toulouse	de	1562-1762,	Toulouse,	Musée	des	Augustins,	1962.	

La	 chapelle	 du	Grand	 Séminaire	de	 Toulouse.	Notice	historique	 et	 descriptive,	 Toulouse,	 É.	
Privat,	1893.	

LAFFONT	Jean-Luc,	«	Relecture	critique	de	l’évolution	de	la	population	toulousaine	sous	l’Ancien	
Régime	»,	Histoire,	économie	et	société,	1998,	vol.	17,	no	3,	p.	455-478.	

LAHONDES	Jules	(de),	L’église	Saint-Étienne,	cathédrale	de	Toulouse,	Toulouse,	E.	Privat,	1890.	

LAMAZOU-DUPLAN	Véronique,	«	Une	image	de	fondation ?	La	gravure	sur	bois	au	colophon	de	
l’Opus	de	Tholosanorum	gestis	ab	urbe	condita,	Nicolas	Bertrand	»	dans	Ab	urbe	condita...	
Fonder	et	refonder	la	ville :	récits	et	représentations	(second	Moyen	Âge	-	premier	XVIe	siècle),	
Pau,	Presses	Universitaires	de	Pau	et	du	Pays	de	l’Adour,	2011,	p.	493-513.	

LESTRADE	Jean,	Saint-Etienne	de	Toulouse	après	l’incendie	de	1609,	Toulouse,	E.	Privat,	1909.	

LESTRADE	Jean,	Pages	d’histoire	et	d’art	sur	Saint-Sernin	de	Toulouse,	Toulouse,	Imprimerie	et	
librairie	Edouard	Privat,	1904.	

MARTINAZZO	Estelle,	Toulouse	au	Grand	siècle :	le	rayonnement	de	la	Réforme	catholique,	1590-
1710,	Rennes,	Presses	universitaires	de	Rennes,	2015.	

MARTINAZZO	Estelle,	«	Se	convertir	ou	fuir,	la	question	protestante	dans	le	diocèse	de	Toulouse	
(1580	-	1685)	»,	Cahiers	d’études	du	religieux.	Recherches	interdisciplinaires,	2011.	

MARTINAZZO	Estelle,	«	Les	conférences	ecclésiastiques	et	la	réforme	des	prêtres	des	paroisses	
du	diocèse	de	Toulouse	au	XVIIe	siècle	»,	Annales	du	Midi :	revue	archéologique,	historique	et	
philologique	de	la	France	méridionale,	2010,	vol.	122,	no	269,	p.	5-22.	

MESURET	Robert,	Les	peintres-doreurs	et	les	peintres-décorateurs	de	Toulouse	au	XVIIe	siècle,	
Toulouse,	Aux	Editions	de	«	l’Auta	»,	1954.	

MICHEL	Benoît,	«	La	musique	des	cérémonies	extraordinaires	toulousaines	d’après	les	relations	
de	fêtes	éditées	dans	cette	ville	aux	XVIIe	et	XVIIIe	siècles	»	dans	Les	cérémonies	extraordinaires	
du	 catholicisme	 baroque,	 Clermont-Ferrand,	 Presses	 universitaires	 Blaise-Pascal,	 2009,	
p.	133-151.	

MONTAGNE	 Ambroise,	 Saint	 Thomas	 d’Aquin	 à	 Toulouse,	 ses	 reliques,	 son	 culte,	 Toulouse,	
Imprimerie	et	librairie	Edouard	Privat,	1923.	



	 184	

MORGAIN	Stéphane-Marie,	«	L’installation	des	Carmes	déchaux	à	Toulouse	en	mars	1623 :	De	
la	Ligue	au	catholicisme	royal	»,	Revue	d’Histoire	de	l’Eglise	de	France,	2003,	vol.	89,	no	223,	
p.	363-383.	

NOUILHAN	Pierre	(dir.),	Toulouse	des	écrivains,	Paris,	Éd.	Alexandrines,	2014.	

PRIN	Maurice,	L’ensemble	conventuel	des	Jacobins	de	Toulouse :	son	histoire,	son	architecture,	
son	sauvetage	et	sa	renaissance :	regard	et	description,	Toulouse,	Éd.	les	Amis	des	Archives	
de	la	Haute-Garonne,	2007.	

PRIN	Maurice	et	MONTAGNES	Bernard,	«	Le	tombeau	de	martyrs	d’Avignonet	aux	Jacobins	de	
Toulouse	 »,	Mémoires	 de	 la	 Société	 Archéologiques	 du	 Midi	 de	 la	 France,	 2004,	 LXIV,	 p.	
155-164.	

RAMET	Henri,	Histoire	de	Toulouse,	Toulouse,	Le	Pérégrinateur,	1994.	

REY-DELQUE	Monique,	Toulouse	sur	les	chemins	de	Saint-Jacques :	de	saint	Saturnin	au	«	Tour	
des	Corps	Saints	»,	Ve-XVIIIe	siècles,	Milan,	Skira,	1999.	

SCHNEIDER	 Robert	 Alan,	 The	 ceremonial	 city:	 Toulouse	 observed,	 1738-1780,	 Princeton,	
Princeton	University	Press,	1995.	

SCHNEIDER	 Robert	 Alan,	 Public	 life	 in	 Toulouse,	 1463-1789:	 from	 municipal	 republic	 to	
cosmopolitan	city,	Ithaca,	1989.	

SOULA	 Mathieu,	 «	 Les	 Heures	 perdues	 de	 Pierre	 Barthès,	 une	 chronique	 privée	 au	 XVIIIe	
siècle	»,	Revue	historique,	2014,	no	672,	p.	833-854.	

SOURIAC	 Pierre-Jean,	 «	 Guerres	 religieuses,	 histoire	 et	 expiation :	 autour	 de	 l’émeute	
toulousaine	de	mai	1562	»,	Chrétiens	et	sociétés.	XVIe-XXIe	siècles,	2013,	no	20,	p.	31-62.	

SOURIAC	 Pierre-Jean,	 Une	 guerre	 civile :	 affrontements	 religieux	 et	 militaires	 dans	 le	 Midi	
toulousain,	1562-1596,	Seyssel,	Champ	Vallon,	2008.	

TAILLEFER	Michel	(ed.),	Nouvelle	histoire	de	Toulouse,	Toulouse,	Privat,	2002.	

TAILLEFER	Michel,	Vivre	à	Toulouse	sous	l’Ancien	régime,	Paris,	Perrin,	2000.	

TAILLEFER	Michel,	Une	Académie	interprète	des	Lumières :	l’Académie	des	sciences	inscriptions	
et	belles-lettres	de	Toulouse	au	XVIIIe	siècle,	Paris,	Éd.	du	C.N.R.S.,	1984.	

WOLFF	Philippe	(ed.),	Le	diocèse	de	Toulouse,	Paris,	Beauchesne,	1983.	

WOLFF	Philippe	(ed.),	Histoire	de	Toulouse,	Toulouse,	Privat,	1974.	

	

	

V. Les	reliques	

	

1. Bilans,	historiographie	et	méthodologie	

ACHERMANN	Hansjakob,	Die	Katakombenheiligen	und	ihre	Translationen	in	der	schweizerischen	
Quart	des	Bistums	Konstanz,	Stans,	Verlag	des	historischen	Vereins	Nidwalden,	1979.	

ALBERT	 Jean-Pierre,	 «	 La	mule	 et	 l’archevêque,	 ou	 la	 fortune	 des	 substituts	 »,	Archives	 de	
sciences	sociales	des	religions,	2013,	vol.	161,	no	1,	p.	221-234.	



Bibliographie	
	

	 185	

ALBERT	Jean-Pierre,	«	Le	corps	défait	»,	Terrain.	Revue	d’ethnologie	de	l’Europe,	1992,	no	18,	p.	
33-45.	

ALBERT	 Jean-Pierre	et	KEDZIERSKA-MANZON	Agnieszka,	«	Des	objets-signes	aux	objets-sujets	»,	
Archives	de	sciences	sociales	des	religions,	2016,	no	174,	p.	13-25.	

ANGENENDT	Arnold,	Heilige	und	Reliquien.	Die	Geschichte	ihres	Kultes	vom	frühen	Mittelalter	
bis	zu	Gegenwart,	München,	Beck,	1995.	

BARTHOLEYNS	 Gil,	 «	 Les	 biens	 non	 substituables	 dans	 l’occident	 médiéval	 »,	 Techniques	 &	
Culture.	Revue	semestrielle	d’anthropologie	des	techniques,	2012,	no	58,	p.	104-121.	

BORGEAUD	 Philippe	 et	 VOLOKHINE	 Youri,	 Les	 objets	 de	 la	 mémoire.	 Pour	 une	 approche	
comparatiste	des	reliques	et	de	leur	culte,	Bern,	Peter	Lang,	2005.	

BOUSSEL	Patrice	et	TOPOR	Roland,	Des	reliques	et	de	leur	bon	usage,	Paris,	Balland,	1971.	

CORDEZ	 Philippe,	 «	 Les	 reliques,	 un	 champ	 de	 recherches.	 Problèmes	 anciens	 et	 nouvelles	
perspectives	»,	Bulletin	d’information	de	la	Mission	Historique	Française	en	Allemagne,	2007,	
no	43,	p.	102-116.	

DIERKENS	Alain	et	MARX	Jacques,	«	Reliques	et	reliquaires,	sources	de	l’histoire	du	Moyen	Age	»,	
1989,	p.	47-56.	

HAHN	Cynthia,	«	What	Do	Reliquaries	Do	for	Relics?	»,	Numen,	2010,	vol.	57,	no	3,	p.	284-316.	

LEFEUVRE	Pierre,	Courte	histoire	des	reliques,	Paris,	Rieder,	1932.	

LEGNER	 Anton,	 Reliquien	 in	 Kunst	 und	 Kult:	 zwischen	 Antike	 und	 Aufklärung,	 Darmstadt,	
Wissenschaftliche	Buchgesellschaft,	1995.	

POMIAN	Krzysztof,	Des	saintes	reliques	à	l’art	moderne :	Venise-Chicago,	XIIIe-XXe	siècle,	Paris,	
Gallimard,	2003.	

SOX	David,	Relics	and	Shrines,	London/Boston,	G.	Allen	and	Unwin,	1985.	

WALSHAM	Alexandra	(ed.),	Past	and	present.	Relics	and	remains,	Oxford,	Royaume-Uni,	Oxford	
Journals :	Oxford	University	Press,	2010,	2010.	

WIRTH	 Jean,	 «	 Image	 et	 relique	 dans	 le	 christianisme	 occidental	 »	 dans	 Les	 objets	 de	 la	
mémoire,	Berne,	Peter	Lang,	2005,	p.	325-343.	

	

2. Polémiques,	textes	et	débats	

ALBE	 Edmond,	«	 Les	 reliques	de	 saint	Cyprien.	Deux	 lettres	 inédites	du	 vénérable	Alain	de	
Solminihac,	 évêque	de	Cahors	 (1637-1659)	 »,	Revue	d’histoire	 de	 l’Église	 de	 France,	 1911,	
vol.	2,	no	12,	p.	725-727.	

BALZAMO	Nicolas,	«	La	querelle	des	reliques	au	temps	de	la	Renaissance	et	de	la	Réforme	»,	
Bibliothèque	d’Humanisme	et	Renaissance,	2015,	vol.	1,	LXXVII,	p.	103-131.	

BARRAL-BARON	Marie,	 «	 Erasme	 et	 Calvin	 au	 prisme	 du	 Traité	 des	 reliques	 »,	Bulletin	 de	 la	
Société	du	protestantisme	français,	2010,	CLVI,	p.	349-372.	

BOCK	 Nicolas,	 «	 Reliques	 et	 reliquaires,	 entre	matérialité	 et	 culture	 visuelle	 »,	Perspective.	
Actualité	en	histoire	de	l’art,	2010,	no	2,	p.	361-368.	



	 186	

BOEHM	Barbara	Drake,	«	Body-Parts	Reliquaries:	The	State	of	Research	»,	Gesta,	1997,	36/1,	p.	
8-19.	

BOIRON	 Stéphane,	 «	 Définition	 et	 statut	 juridique	 des	 reliques	 dans	 le	 droit	 canonique	
classique	 »	 dans	 Reliques	 et	 sainteté	 dans	 l’espace	 médiéval,	 Saint-Denis,	 Pecia,	 2006,	
p.	16-28.	

BOIRON	Stéphane,	La	Controverse	née	de	la	querelle	des	reliques	à	l’époque	du	concile	de	Trente	
(1500-1640),	Paris,	Presses	universitaires	de	France,	1989.	

CARBONNIER-BURKARD	Marianne,	«	La	polémique	anti-reliques	chez	les	théologiens	réformés	du	
XVIe	siècle	ou	la	fixation	d’une	frontière	confessionnelle	»,	Revue	d’histoire	du	protestantisme,	
2016,	no	3,	p.	305-324.	

COURTINE	Nicole,	«	Collin	de	Plancy	(1794-1881)	et	le	Dictionnaire	critique	des	reliques	et	des	
images	miraculeuses	»	dans	Reliques	modernes.	Cultes	et	usages	chrétiens	des	corps	saints	des	
Réformes	aux	révolutions,	Paris,	Editions	de	 l’Ecole	des	hautes	études	en	sciences	sociales,	
2009,	p.	209-271.	

DILLENBERGER	John,	Images	and	Relics.	Theological	perceptions	and	visual	images	in	Sixteenth	
century	Europe,	New-York/Oxford,	Oxford	University	Press,	1999.	

FABRE	 Pierre	 Antoine	 et	 TICCHI	 Jean-Marc,	 «	 Marcantonio	 Boldetti	 ou	 l’apologétique	
souterraine	 »	 dans	 Reliques	 Romaines.	 Invention	 et	 circulation	 des	 corps	 saints	 des	
catacombes	à	l’époque	moderne,	Rome,	Ecole	française	de	Rome,	2016,	p.	131-146.	

FABRE	Pierre	Antoine	et	WILMART	Mickaël,	«	Le	Traité	des	reliques	de	Jean	Calvin	(1543)	Texte	
et	 contextes	 »	 dans	 Reliques	 modernes.	 Cultes	 et	 usages	 chrétiens	 des	 corps	 saints	 des	
Réformes	 aux	 révolution,	 vol.	 1,	 Paris,	 Editions	 de	 l’Ecole	 des	 hautes	 études	 en	 sciences	
sociales,	2009,	p.	35-54.	

GUTH	Klaus,	Guibert	von	Nogent	und	die	hochittealteriche	Kritik	an	der	Reliquien	Vererhung,	
Augsbourg,	Ottobeuren,	1970.	

JOBLIN	Alain,	«	L’attitude	des	protestants	face	aux	reliques	»	dans	Les	reliques.	Objets,	cultes,	
symboles,	Turnhout,	Brepols	&	Publishers,	1999,	p.	123-141.	

JULIA	 Dominique	 et	 BACIOCCHI	 Stéphane,	 «	 Le	moment	Mabillon.	 Expérience	 archéologique,	
vérité	historique	et	dévotion	collective	»	dans	Reliques	romaines.	Invention	et	circulation	des	
corps	 saints	 des	 catacombes	 à	 l’époque	moderne,	 Rome,	 Ecole	 française	 de	 Rome,	 2016,	
p.	535-574.	

LEFRANC	 Abel,	 «	 Le	 traité	 des	 reliques	 de	 Guibert	 de	 Nogent	 et	 les	 débuts	 de	 la	 critique	
historique	»	dans	Etudes	d’histoire	du	Moyen	Âge	dédiées	à	G.	Monod,	Paris,	L.	Cerf,	1896,	
p.	285-306.	

LEMAITRE	Jean-Loup,	«	Reliques	et	reliquaire	dans	le	Hierogazophylacium	Belgicum	d’Arnould	
de	Raisse	»,	Revue	du	Nord,	mars	2005,	no	356-357,	p.	813-822.	

MORRIS	Colin,	«	A	critic	of	popular	religion:	Guibert	de	Nogent	on	the	relics	of	saints	»	dans	
Popular	belief	and	practice,	Cambridge,	Cambridge	University	Press,	1972,	p.	55-60.	

MOULIN	Michèle,	«	Reliques	et	miracles.	Continuité	de	la	controverse	antipapiste	au	XIXe	siècle	
en	France	»,	Revue	d’histoire	du	protestantisme,	2016,	no	3,	p.	417-429.	



Bibliographie	
	

	 187	

PLATELLE	Henri,	«	Guibert	de	Nogent	et	le	De	pignoribus	sanctorum.	Richesses	et	limites	d’une	
critique	médiévale	des	reliques	»	dans	Les	reliques.	Objets,	cultes,	symboles,	Turnhout,	Brepols	
&	Publishers,	1999,	p.	109-121.	

SANSTERRE	Jean-Marie,	«	Les	justifications	du	culte	des	reliques	dans	le	haut	Moyen	Âge	»	dans	
Les	reliques.	Objets,	cultes,	symboles,	Turnhout,	Brepols	&	Publishers,	1999,	p.	81-93.	

WIRTH	Jean,	«	Le	cadavre	et	les	vers	selon	Henri	de	Gand	(Quodlibet,	X,	6)	»,	Micrologus,	1999,	
VII,	p.	283-295.	

	

3. Les	premiers	temps	du	christianisme	et	l’aire	byzantine	

BROWN	 Peter,	Le	Culte	des	 saints :	 son	 essor	 et	 sa	 fonction	dans	 la	 chrétienté	 latine,	 Paris,	
Editions	du	Cerf,	1984.	

COMTE	 Marie-Christine,	 Les	 reliquaires	 du	 Proche-Orient	 et	 de	 Chypre	 à	 la	 période	
protobyzantine	 (IVe-VIIIe	 siècles)	 :	 formes,	 emplacements,	 fonctions	 et	 cultes,	 Turnhout,	
Brepols,	2012.	

PITARAKIS	Brigitte,	Les	croix-reliquaires	pectorales	byzantines	en	bronze,	Paris,	Picard,	2006.	

	

4. L’époque	médiévale	

ANDRIEU	 Michel,	 «	 Aux	 origines	 du	 culte	 du	 Saint-Sacrement.	 Reliquaires	 et	 monstrances	
eucharistiques	»,	Analecta	bollandiana,	1950,	p.	387-418.	

ANHEUSER	Kilian	et	WERNER	Christine	(eds.),	Medieval	reliquary	shrines	and	precious	metalwork:	
proceedings	of	a	conference	at	the	Musée	d’art	et	d’histoire,	Geneva,	12-15	September	2001,	
London,	Archetype	Publications,	2006.	

AUGRY	Gwenaelle,	 «	Reliques	et	pouvoir	ducal	 en	Aquitaine	 (fin	Xe	 s.-1030)	»,	Pecia,	 2006,	
vol.	8-11,	p.	261-280.	

BERTRAND	Paul,	«	Authentiques	de	reliques :	authentiques	ou	reliques ?	»,	Le	Moyen	Age,	1	
septembre	2006,	Tome	CXII,	no	2,	p.	363-374.	

BOZÓKY	 Edina,	 «	 Private	 reliquaries	 and	 other	 prophylactic	 jewels:	 new	 compositions	 and	
devotional	practices	in	the	fourteenth	and	fifteenth	centuries	»,	The	unorthodox	imagination	
in	late	medieval	Britain	[Texte	imprimé,	2010,	p.	115-130.	

BOZOKY	Edina,	La	politique	des	reliques	de	Constantin	à	Saint	Louis :	protection	collective	et	
légitimation	du	pouvoir,	Paris,	Beauchesne,	2007.	

BOZOKY	Edina,	«	Prolégomènes	à	une	étude	des	offrandes	de	reliques	par	les	princes	»,	Pecia,	
2006,	vol.	8-11,	p.	91-116.	

BOZOKY	 Edina,	 «	 Les	 reliques	 de	 saints	 dans	 les	 pratiques	 sociales :	 espace,	 échanges	 et	
représentations	(IXe-XIIe	siècles)	»,	2004.	

BOZOKY	Edina,	«	Le	trésor	de	reliques	de	l’abbaye	de	Zwiefalten.	Un	précieux	témoignage	des	
échanges	culturels	entre	Orient	et	Occident	»,	Actes	de	la	Société	des	historiens	médiévistes	
de	l’enseignement	supérieur	public,	2001,	vol.	32,	no	1,	p.	117-133.	



	 188	

BOZOKY	Edina,	«	La	politique	des	reliques	des	premiers	comtes	de	Flandre	»	dans	Les	reliques :	
objets,	cultes,	symboles,	Turnhout,	Brepols,	1999,	p.	271-292.	

BOZOKY	 Edina,	 «	 Le	 rôle	 des	 reines	 et	 des	 princesses	 dans	 les	 translations	 de	 reliques	 en	
Occident	(VIe-XIIe	siècle)	»	dans	Reines	et	princesses	au	Moyen	Âge,	Montpellier,	Publications	
de	l’Université	Paul-Valéry-Montpellier	III,	1999,	p.	349-360.	

BOZOKY	Edina,	«	Voyage	de	reliques	et	démonstration	du	pouvoir	aux	temps	féodaux	»	dans	Le	
voyage	et	voyageurs	au	Moyen	âge,	Paris,	Publications	de	la	Sorbonne,	1996,	p.	267-280.	

BOZOKY	Edina	et	HELVETIUS	Anne-Marie	(eds.),	Les	Reliques :	objets,	cultes,	symboles,	Turnhout,	
Brepols,	1999.	

BURKART	Lucas,	CORDEZ	Philippe,	MARIAUX	Pierre-Alain	et	POTIN	Yann,	Le	trésor	au	Moyen	âge :	
questions	et	perspectives	de	recherche,	Neuchâtel,	Institut	d’histoire	de	l’art	et	de	muséologie,	
2005,	2005.	

BYNUM	Caroline	Walker	et	GERSON	Paula,	«	Bodies-Part	reliquaries	and	Body	Parts	in	the	Middle	
Ages	»,	Gesta,	1997,	36/1,	p.	3-7.	

CAILLET	 Jean-Pierre,	 «	 Reliques	 et	 architecture	 religieuse	 aux	 époques	 carolingienne	 et	
romane	 »	 dans	 Les	 reliques.	 Objets,	 cultes,	 symboles,	 Turnhout,	 Brepols	 Publishers,	 1999,	
p.	169-197.	

CHAGANTI	Seeta,	The	medieval	poetics	of	the	reliquary:	enshrinement,	inscription,	performance,	
New	York,	Palgrave	Macmillan,	2008.	

CHARRUADAS	Paulo,	«	Principauté	territoriale,	reliques	et	Paix	de	Dieu.	Le	comté	de	Flandre	et	
l’abbaye	 de	 Lobbes	 à	 travers	 les	Miracula	 S.	 Ursmari	 in	 itinere	 per	 Flandriam	 facta	 (vers	
1060)	»,	Revue	du	Nord,	2007,	vol.	372,	no	4,	p.	703-728.	

CLAVERIE	Pierre-Vincent,	«	Les	acteurs	du	commerce	des	reliques	à	la	fin	des	croisades	»,	Le	
Moyen	Age,	2009,	Tome	CXIV,	no	3,	p.	589-602.	

CORDEZ	 Philippe,	 Trésor,	 mémoire,	 merveilles :	 les	 objets	 des	 églises	 au	Moyen	 Age,	 Paris,	
Editions	de	l’EHESS,	2016.	

CORDEZ	 Philippe,	 «	 Gestion	 et	 médiation	 des	 collections	 de	 reliques	 au	 Moyen	 Age.	 Le	
témoignage	des	authentiques	et	des	inventaires	»,	Pecia,	2005,	vol.	8-11,	p.	33-63.	

CORNELISON	 Sally	 J.	 et	 MONTGOMERY	 Scott	 B.,	 Images,	 relics	 and	 devotionnal	 practices	 in	
Medieval	and	Renaissance	Italy,	Tempe,	Arizona	Center	for	Medieval	and	Renaissance	Studies,	
2005.	

DEUFFIC	Jean-Luc	(ed.),	Reliques	et	sainteté	dans	l’espace	médiéval,	Saint-Denis,	Pecia,	2006.	

DI	SCIASCIO	Sofia,	Reliquie	e	reliquiari	in	Puglia	fra	IX	e	XV	secolo,	Galatina,	Congedo,	2009.	

DURNECKER	Laurent,	«	Les	corps	saints	inhumés	dans	les	sanctuaires	du	diocèse	de	Langres :	
conservation,	exposition,	vénération	(VIe-XVIe	siècle)	»,	Bulletin	du	centre	d’études	médiévales	
d’Auxerre	|	BUCEMA,	2008,	no	12.	

FOURNIE	Michelle	(ed.),	Saint-Sernin	de	Toulouse	à	 la	fin	du	Moyen	âge :	des	reliques	et	des	
hommes,	Toulouse,	Privat,	1999.	

GALLAND	 Bruno,	 Les	 authentiques	 de	 reliques	 du	 Sancta	 Sanctorum,	 Cittá	 del	 Vaticano,	
Biblioteca	apostolica	vaticana,	2004.	



Bibliographie	
	

	 189	

GAUTHIER	 Marie-Madeleine,	 Les	 routes	 de	 la	 foi :	 reliques	 et	 reliquaires	 de	 Jérusalem	 à	
Compostelle,	Paris,	Bibliothèque	des	arts,	1983.	

GAVARA	PRIOR	Juan	J.	et	MIRA	Eduardo,	Reliquie	e	reliquiari	nell’espansione	mediterranea	della	
Corona	 d’Aragona :	 il	 tesoro	 della	 cattedrale	 di	 Valenza,	 Valencia,	 Generalitat	 Valenciana,	
1998.	

GEARY	Patrick,	«	L’humiliation	des	saints	»,	Annales.	Économies,	Sociétés,	Civilisations,	1979,	
vol.	34,	no	1,	p.	27-42.	

GEARY	Patrick	J.,	Le	vol	des	reliques	au	Moyen	âge :	furta	sacra,	Paris,	Aubier,	1993.	

GEARY	Patrick	J.,	«	Sacred	Commodities:	the	circulation	of	medieval	relics	»	dans	The	Social	Life	
of	Things.	Commodities	in	cultural	perspective,	Cambridge,	Cambridge	University	Press,	1986,	
p.	169-192.	

GEARY	Patrick	J.,	Furta	sacra:	thefts	of	relics	in	the	central	Middle	Ages,	Princeton,	Princeton	
University	Press,	1978.	

GEORGE	Philippe,	Reliques :	le	quatrième	pouvoir,	Nice,	les	Éd.	Romaines,	2013.	

GEORGE	Philippe,	«	Les	reliques	des	saints.	Publications	récentes	et	perspectives	nouvelles	»,	
Revue	belge	de	philologie	et	d’histoire,	2002,	vol.	80,	no	2,	p.	563-591.	

GEORGE	 Philippe,	Reliques	&	arts	 précieux	 en	 pays	mosan :	 du	 haut	Moyen	Age	à	 l’époque	
contemporaine,	Liège,	Éd.	du	CÉFAL,	2002.	

GERZAGUET	Jean-Pierre,	«	Tempête	pour	un	crâne.	Conflit	pour	une	relique	à	l’abbaye	Saint-
Vaast	d’Arras.	Péripéties	et	enjeux	(1166-1194)	»,	Revue	du	Nord,	1	octobre	2005,	vol.	362,	
no	4,	p.	727-751.	

GHILARDI	Massimiliano,	«	Le	catacombe	di	Roma	nel	Medioevo.	Riflessioni	recenti	e	prospettivi	
di	 ricerca	»	dans	Subterranea	 civitas.	Quattro	 studi	 sulle	 catacombe	 romane	dal	medioevo	
all’età	moderna,	Roma,	Ed.	dell’Aeteneo,	2003,	p.	17-41.	

HAHN	 Cynthia,	 Strange	 Beauty:	 issues	 in	 the	making	 and	meaning	 of	 reliquaries,	 400-circa	
1204,	University	Park,	The	Pennsylvania	State	University	Press,	2012.	

HAHN	Cynthia,	«	The	Voices	of	the	Saints:	Speaking	Reliquaries	»,	Gesta,	1997,	36/1,	p.	20-31.	

HEINZELMANN	Martin,	Translationsberichte	und	andere	Quellen	des	Reliquienkultes,	Turnhout,	
Brepols,	1979.	

HERRMANN-MASCARD	Nicole,	Les	Reliques	des	 saints :	 formation	coutumière	d’un	droit,	 Paris,	
Klincksieck,	1975.	

JANKE	 Petra,	 Ein	 heilbringender	 Schatz:	 die	 Reliquienverehrung	 am	 Halberstädter	 Dom	 im	
Mittelalter:	Geschichte,	Kult	und	Kunst,	München,	Deutscher	Kunstverlag,	2006.	

KÜHNE	Hartmut,	Ostensio	reliquiarum.	Untersuchung	über	Entstehung,	Ausbreitung,	Gestalt	un	
Funktion	 der	 Heiltumsweisungen	 im	 römisch-deutschen	 Regnum,	 Berlin/New-York,	 De	
Gruyter,	2000.	

LAMARQUE	Olivier,	«	L’invention	des	reliques	de	saint	Jacques	Le	Majeur	à	l’église	Saint-Jacques	
de	Toulouse	en	1491	»,	Annales	du	Midi :	revue	archéologique,	historique	et	philologique	de	
la	France	méridionale,	1999,	vol.	111,	no	226,	p.	233-246.	



	 190	

LEGNER	Anton,	Kölner	Heilige	und	Heiligtümer:	ein	Jahrtausend	europäischer	Reliquienkultur,	
Köln,	Greven-Verlag,	2003.	

LEGRIS	Albert,	L’exode	des	corps	saints	au	diocèse	de	Rouen	(IXe-XIe	siècles),	France,	imprimerie	
de	l’Eure.,	1919.	

LÜTZESCHWAB	 Ralf,	 «	 La	 quantité	 peut-elle	 compenser	 la	 qualité ?	 Le	 trésor	 reliquaire	 de	
l’abbaye	de	Westminster	et	la	chapelle	Saint-Georges	du	château	de	Windsor	aux	XIVe	et	XVe	
siècles	»	dans	La	Cour	céleste.	La	commémoration	collective	des	saints	au	Moyen	Âge	et	à	
l’époque	moderne,	Turnhout,	Brepols,	2014,	p.	173-179.	

MAYR	 Markus,	 Von	 Goldenen	 Gebeinen.	 Wirtschaft	 und	 Reliquie	 im	 Mittelalter,	
Innsbrück/Wien/München,	Studien,	2001.	

MAYR	Markus,	Geld,	Macht	und	Reliquien.	Wirtschaftliche	Auswirkungen	des	Reliquienkultes	
im	Mittelalter,	Innsbrück/Wien/München,	Studien,	2000.	

MERCURI	Chiara,	Saint	Louis	et	la	couronne	d’épines :	histoire	d’une	relique	à	la	Sainte-Chapelle,	
Paris,	Riveneuve	éditions,	2009.	

MONTGOMERY	Scott	B.,	St.	Ursula	and	the	Eleven	Thousand	Virgins	of	Cologne:	relics,	reliquaries	
and	the	visual	culture	of	group	sanctity	in	late	medieval	Europe,	Suisse,	P.	Lang,	2010.	

MOULINIER	 Laurence,	 «	 Elisabeth,	 Ursule	 et	 les	 Onze	 mille	 Vierges :	 un	 cas	 d’invention	 de	
reliques	à	Cologne	au	XIIe	siècle	»,	Médiévales,	1992,	vol.	11,	no	22,	p.	173-186.	

MUSSET	Lucien,	L’Exode	des	reliques	du	diocèse	de	Sées	au	temps	des	 invasions	normandes,	
Alençon,	France,	Société	historique	et	archéologique	de	l’Orne,	1970.	

PERICARD-MEA	Denise,	«	Saint	Jacques	un	et	multiple,	reliques	et	pèlerinages	»	dans	Reliques	et	
sainteté	dans	l’espace	médiéval,	Saint-Denis,	Pecia,	2006,	p.	305-338.	

PERICARD-MEA	Denise,	«	Les	reliques	de	saint	Jacques	à	Toulouse	»,	Cahiers	de	Fanjeaux,	2002,	
no	37,	p.	407-429.	

OSBORNE	John,	«	Politics,	Diplomacy	and	the	Cult	of	Relics	in	Venice	and	Nothern	Adriatic	in	
the	First	Half	of	Nineth	Century	»,	Early	Medieval	Europe,	vol.	5,	no	3,	p.	369-386.	

REUDENBACH	Bruno	et	TOUSSAINT	Gia,	Reliquiare	im	Mittelalter,	Berlin,	Akademie,	2005.	

RÖCKELEIN	 Hedwig,	 Reliquientranslationen	 nach	 Sachsen	 im	 9.	 Jahrhundert:	 Über	
Kommunikation,	Mobilität	und	Öffentlichkeit	im	Frühmittelalter,	Stuttgart,	J.	Thorbecke,	2002.	

ROLLASON	David,	Saints	and	Relics	in	Anglo-Saxon	England,	Oxford,	Basil	Blackwell,	1989.	

SCHMITT	Jean-Claude,	«	Les	reliques	et	les	images	»	dans	Les	reliques.	Objets,	cultes,	symboles,	
Turnhout,	Brepols	Publishers,	1999,	p.	145-167.	

SNOEK	 Godefridus	 J.	 C.,	 Medieaval	 Piety	 from	 Relics	 to	 Eucharist.	 A	 process	 of	 mutual	
interaction,	Leyden,	Brill,	1995.	

TABBAGH	 Vincent,	 «	 Vocables	 d’autel,	 reliques	 et	 vénération	 des	 saints	 dans	 quelques	
cathédrales	de	la	France	septentrionale	à	la	fin	du	Moyen	Age	»,	Bulletin	du	centre	d’études	
médiévales	d’Auxerre	|	BUCEMA,	2011.	

THENARD-DUVIVIER	Franck,	«	Image	et	culte	des	saints	évêques.	Cathédrale	de	Rouen	et	Abbaye	
Saint-Ouen :	une	concurrence	asymétrique	au	XIVe	siècle	»	dans	Cathédrale	et	pèlerinage	aux	



Bibliographie	
	

	 191	

époques	médiévale	et	moderne.		Reliques,	processions	et	dévotions	à	l’église-mère	du	diocèse,	
Louvain-la-Neuve,	Collège	Érasme/Universiteitsbibliotheek,	2010,	p.	295-320.	

TRAN-DUC	Lucile,	«	Les	princes	normands	et	les	reliques	(Xe-XIe	siècles).	Contribution	du	culte	
des	saints	à	la	formation	territoriale	et	identitaire	d’une	principauté	»,	Pecia,	2006,	vol.	8-11,	
p.	525-561.	

URBANEK	Regina,	Die	goldene	Kammer	von	St.	Ursula	in	Köln:	zu	Gestalt	und	Ausstattung	vom	
Mittelalter	bis	zum	Barock,	Worms,	Wernersche	Verlagsgesellschaft,	2010.	

WAGNER	Anne,	«	Collection	de	reliques	et	pouvoir	épiscopal	au	Xe	siècle.	L’exemple	de	l’évêque	
Thierry	Ier	de	Metz	»,	Revue	d’histoire	de	l’Église	de	France,	1997,	vol.	83,	no	211,	p.	317-341.	

WAGNER	Anne,	«	Les	collections	de	reliques	à	Verdun :	essai	d’organisation	d’un	espace	urbain	
au	XIe	siècle	»,	Pecia,	2006,	p.	497-523.	

WAGNER	 Pierre-Edouard,	 «	 Culte	 et	 reliques	 de	 sainte	 Lucie	 à	 Saint-Vincent	 de	 Metz	 »,	
Mémoires	de	l’Académie	Nationale	de	Metz,	2002,	p.	79-205.	

WITTEKIND	Susanne,	Altar	-	Reliquiar	-	Retabel:	Kunst	und	Liturgie	bei	Wibal	von	Stablo,	Köln,	
Böhlau,	2004.	

	

5. L’époque	moderne	

BACIOCCHI	 Stéphane,	BONZON	Anne	et	 JULIA	Dominique,	«	De	Rome	au	Royaume	de	France :	
patronages,	 inscriptions	 spatiales	 et	 médiations	 sociales	 (XVIe-XVIIIe	 S.).	 Introduction	 au	
dossier	 “France”	 »	 dans	 Reliques	 romaines.	 Invention	 et	 circulation	 des	 corps	 saints	 des	
catacombes	à	l’époque	moderne,	Rome,	Ecole	française	de	Rome,	2016,	p.	413-458.	

BACIOCCHI	 Stéphane	 et	 DUHAMELLE	 Christophe,	 «	 Introduction	 »	 dans	 Reliques	 romaines.	
Invention	et	 circulation	des	 corps	 saints	des	 catacombes	à	 l’époque	moderne,	Rome,	Ecole	
française	de	Rome,	2016,	p.	1-100.	

BACIOCCHI	Stéphane	et	DUHAMELLE	Christophe,	Reliques	romaines.	Invention	et	circulation	des	
corps	 saints	 des	 catacombes	 à	 l’époque	moderne,	 Rome,	 Editions	 de	 l’Ecole	 Française	 de	
Rome,	2016.	

BENOIT	Fernand,	«	L’immersion	des	reliques.	Les	processions	riveraines	et	le	rite	de	la	“barque	
cultuelle”	en	Provence	»,	Revue	de	Folklore	français	et	de	Folklore	colonial,	1935,	IV,	no	2,	p.	
75-109.	

BILLARD	 Hugo,	 «	 Les	 processions	 de	 la	 châsse	 de	 sainte	Geneviève,	 un	 indicateur	 social	 en	
temps	de	risques	naturels	(XVIIIe	siècle)	»	dans	Les	écrits	du	for	privé	en	Europe,	Pessac,	Presses	
Universitaires	de	Bordeaux,	2010,	p.	593-607.	

BOESCH	GAJANO	Sofia	(ed.),	La	tesaurizzazione	delle	reliquie,	Roma,	Viella,	2005.	

BONZON	Anne,	«	La	relique	des	faubourgs :	les	augustins	déchaussés	de	Rouen	et	le	corps	de	
sainte	Colombe	»,	Revue	du	Nord,	2014,	vol.	400-401,	no	2,	p.	607-620.	

BONZON	Anne,	«	Autour	de	Montpellier :	reliques	romaines	et	reconquête	catholique	aux	XVIIe	
et	 XVIIIe	 siècles	 »	 dans	 Reliques	 romaines.	 Invention	 et	 circulation	 des	 corps	 saints	 des	
catacombes	à	l’époque	moderne,	Rome,	Ecole	française	de	Rome,	2016,	p.	459-484.	



	 192	

BONZON	Anne,	«	La	relique	des	faubourgs :	les	Augustins	déchaussés	de	Rouen	et	le	corps	de	
sainte	 Colombe	 »	 dans	 Reliques	 romaines.	 Invention	 et	 circulation	 des	 corps	 saints	 des	
catacombe	à	l’époque	moderne,	Rome,	Ecole	française	de	Rome,	2016,	p.	501-517.	

BOUVIER	Michel,	«	De	l’incorruptibilité	des	corps	saints	»	dans	Les	miracles,	miroirs	des	corps,	
Saint-Denis,	Presses	de	l’Université	Paris	VIII-Vincennes,	1983,	p.	192-221.	

BRIAN	 Isabelle,	 «	 Paul	 Beurrier	 et	 les	 reliques	 à	 Saint-Etienne-du-Mont	 »	 dans	 Reliques	
romaines.	 Inventions	 et	 circulation	 des	 corps	 saints	 des	 catacombes	 à	 l’époque	 moderne,	
Rome,	Ecole	française	de	Rome,	2016,	p.	485-500.	

BURKARDT	Albrecht,	«	 Les	 fêtes	de	 translation	des	 saints	des	Catacombes	en	Bavière	 (XVIIe-
XVIIIe	 siècles)	 »	 dans	 Les	 Cérémonies	 extraordinaires	 du	 catholicisme	 baroque,	 Clermont-
Ferrand,	Presses	universitaires	Blaise-Pascal,	2009,	p.	79-98.	

BURKARDT	Albrecht	et	FABRE	Pierre	Antoine,	«	Une	communauté	souterraine :	les	corps	saints	
des	catacombes	»	dans	La	Cour	céleste :		la	commémoration	collective	des	saints	au	Moyen	
Âge	et	à	l’époque	moderne,	Turnhout,	Brepols,	2014,	p.	199-221.	

CARDOT	Nadège,	Le	culte	des	reliques	en	Franche-Comté	au	XVIIIe	siècle,	Besançon,	Université	
de	Franche-Comté,	2009.	

COMTE	 C.,	 «	Une	 relique	 insigne	 de	 l’église	 St-Just	 de	 Lyon.	 La	main	 de	 saint	 Alexandre	 »,	
Bulletin	historique	du	diocèse	de	Lyon,	1901,	vol.	2,	p.	225-238.	

CROUZET	Denis,	«	Sur	le	désenchantement	des	corps	saints	au	temps	des	troubles	de	Religion	»	
dans	 Reliques	 modernes.	 Cultes	 et	 usages	 chrétiens	 des	 corps	 saints	 des	 Réformes	 aux	
révolutions.	Volume	2,	Paris,	Editions	de	l’Ecole	des	hautes	études	en	sciences	sociales,	2009,	
p.	436-482.	

DELFOSSE	Annick,	«	Les	reliques	des	catacombes	de	Rome	aux	Pays-Bas :	acteurs,	réseaux,	flux	»	
dans	Reliques	romaines.	Invention	et	circulation	des	corps	saints	des	catacombes	à	l’époque	
moderne,	Rome,	Ecole	française	de	Rome,	2016,	p.	263-286.	

DINET	Dominique,	«	Expositions	et	transferts	de	reliques	dans	les	diocèses	d’Auxerre,	Langres	
et	Dijon	(XVIIe-XVIIIe	siècles)	»	dans	Les	cérémonies	extraordinaires	du	catholicisme	baroque,	
Clermont-Ferrand,	Presses	universitaires	Blaise-Pascal,	2009,	p.	99-111.	

DUCREUX	Marie-Elizabeth,	«	“Propager	la	gloire	des	saints	dans	des	provinces	si	fort	éloignées	
de	Rome”.	L’expansion	des	reliques	des	catacombes	en	Europe	centrale	et	orientale	»	dans	
Reliques	 romaines.	 Inventions	 et	 circulation	 des	 corps	 saints	 des	 catacombes	 à	 l’époque	
moderne,	Rome,	Ecole	française	de	Rome,	2016,	p.	287-370.	

DUHAMELLE	 Christophe,	 «	 Candide,	 ou	 les	 voyages	 immobiles	 »	 dans	 Reliques	 romaines.	
Invention	et	 circulation	des	 corps	 saints	des	 catacombes	à	 l’époque	moderne,	Rome,	Ecole	
française	de	Rome,	2016,	p.	751-760.	

DUHAMELLE	Christophe,	«	La	noblesse	germanique	et	la	réception	des	reliques	romaines	XVIIe-
XVIIIe	 siècles	 »	 dans	 Reliques	 Romaines.	 Invention	 et	 circulation	 des	 corps	 saints	 des	
catacombes	à	l’époque	moderne,	Rome,	Ecole	française	de	Rome,	2016,	p.	721-747.	

DUHAMELLE	 Christophe	 et	 BACIOCCHI	 Stéphane,	 «	 Des	 gardes	 suisses	 à	 la	 frontière	
confessionnelle :	apothéose	et	banalisation	des	corps	saints	(Suisse,	XVIIe-XVIIIe	siècles)	»	dans	
Reliques	 romaines.	 Invention	 et	 circulation	 des	 corps	 saints	 des	 catacombes	 à	 l’époque	
moderne,	Rome,	Ecole	française	de	Rome,	2016,	p.	371-411.	



Bibliographie	
	

	 193	

DURAND	Maximilien,	«	Les	saints	venant	des	catacombes,	quelques	exemples	»	dans	Reliques	
et	reliquaire.	L’émotion	du	sacré,	Paris,	Editions	CLD,	2014,	p.	25-48.	

FABRE	Pierre	Antoine,	«	Reliques	romaines	à	Mexico	(1575-1578) :	histoire	d’une	migration	»	
dans	Reliques	romaines.	Invention	et	circulation	des	corps	saints	des	catacombes	à	l’époque	
moderne,	Rome,	Ecole	française	de	Rome,	2016,	p.	575-593.	

FABRE	Pierre	Antoine,	«	Le	grand	reliquaire	de	la	chapelle	du	Crucifix.	Recherches	sur	le	culte	
des	reliques	dans	 l’église	San	 Ignazio,	XVIe-XIXe	 siècles	»	dans	Reliques	modernes.	Cultes	et	
usages	chrétiens	des	corps	saints	des	Réformes	aux	révolutions,	Paris,	Editions	de	l’Ecole	des	
hautes	études	en	sciences	sociales,	2009,	p.	669-696.	

FERRAND	Renaud,	Les	reliques	et	leur	culte	dans	le	diocèse	de	Lyon	aux	XVIIe	et	XVIIIe	siècles,	
Mémoire	de	D.E.A.	d’histoire	sous	la	direction	de	Françoise	bayard,	Université	Lyon	2,	Lyon,	
1991.	

GAI	Antonella	Sveva,	Reliquiengläser	aus	Altarsepulkren :	eine	Materialstudie	zur	Geschichte	
des	 deutschen	 Glases	 vom	 12.	 bis	 zum	 19.	 Jarhrhundert,	 Leinfelden-Echterdingen,	 DRW-
Verlag,	2001.	

GANA	Maddalena,	«	Reliquie	e	nobildonne	nella	Roma	Barocca	»,	Sanctorum,	2005,	no	2,	p.	
111-120.	

GAY	Jean-Pascal,	«	Collectionner	les	reliques	et	collectionner	les	authentiques :	les	jésuites	de	
Lisbonne	 et	 les	 reliques	 romaines	 à	 Sao	 Roque	 »	 dans	 Reliques	 romaines.	 Invention	 et	
circulation	des	corps	saints	des	catacombes	à	 l’époque	moderne,	Rome,	Ecole	 française	de	
Rome,	2016,	p.	661-693.	

GHILARDI	 Massimiliano,	 Subterranea	 civitas :	 quattro	 studi	 sulle	 catacome	 romane	 dal	
Medioevo	all’età	moderna,	Roma,	Ed.	dell’Aeteneo,	2003.	

GIORDANI	Roberto,	«	La	scoperta	della	catacomba	sotta	la	vigna	Sanchez	e	la	nascita	degli	studi	
d’antichità	christiane	»,	Rivista	di	archaologia	cristiana,	2007,	no	83,	p.	277-315.	

GROSSE	 Christian	 et	 SOLFAROLI	 CAMILLOCCI	 Daniela,	 «	 Réaménager	 le	 rapport	 au	 sacré :	 les	
reliques	 dans	 l’iconoclasme	 et	 la	 polémique	 religieuse	 aux	 premiers	 temps	 de	 la	 Réforme	
genevoise	»	dans	Les	objets	de	la	mémoire.	Pour	une	approche	comparatiste	des	reliques	et	
de	leur	culte,	Berne,	Peter	Lang,	2005,	p.	285-323.	

GUYARD	Nicolas,	«	“Calamnitez	extremes”	et	culte	des	reliques.	Les	catholiques	face	aux	aléas	
climatiques	en	France	au	XVIIe	siècle	»,	HMC,	2017,	no	40,	p.	13-25.	

GUYARD	Nicolas,	«	Fausses	reliques,	faux	problème	»,	Concordance,	2017,	no	2.	

GUYARD	Nicolas,	«	Sanctifier	le	cloitre.	Les	dons	de	reliques	aux	carmélites	de	Lyon	et	Rouen	à	
l’époque	moderne	»,	Archives	des	sciences	sociales	des	religions,	2017,	no	177,	p.	293-312.	

GUYARD	 Nicolas,	 «	 Un	 essai	 de	 normalisation.	 Diffusion	 et	 réception	 des	 reliques	 des	
catacombes.	L’exemple	de	Lyon	au	XVIIe	siècle	»,	HMC,	2016,	no	38,	p.	67-85.	

HARRIS	A.	Katie,	«	Gift,	Sale,	and	Theft:	Juan	de	Ribera	and	the	Sacred	Economy	of	Relics	in	the	
Early	 Modern	 Mediterranean	 »,	 Journal	 of	 Early	 Modern	 History,	 2014,	 vol.	 18,	 no	 3,	 p.	
193-226.	

HILLS	Helen,	«	Nuns	and	Relics:	Spiritual	Authority	 in	Post-Tridentine	Naples	»	dans	Female	
Monasticism	in	Early	Modern	Europe,	Aldershot,	Ashgate,	2008,	p.	11-38.	



	 194	

HOUDARD	Sophie,	«	Vanité,	reliques	et	stigmates	face	au	regard	curieux	»,	Études	Épistémè.	
Revue	de	littérature	et	de	civilisation	(XVIe	–	XVIIIe	siècles),	17	avril	2015,	no	27.	

JOHNSON	 Trevor,	«	Holy	Fabrications:	The	Catacomb	Saints	and	 the	Counter-Reformation	 in	
Bavaria	»,	The	Journal	of	Ecclesiastical	History,	1996,	vol.	47,	no	2,	p.	274-297.	

JULIA	Dominique,	«	L’Eglise	post-tridentine	et	 les	reliques.	Tradition,	controverse	et	critique	
(XVIe-XVIIIe	siècle)	»	dans	Reliques	modernes.	Cultes	et	usages	chrétiens	des	corps	saints	des	
Réformes	aux	révolutions,	Editions	EHESS.,	Paris,	2009,	vol.1,	p.	69-120.	

LAGIER	A.,	«	Les	Saintes	Reliques	de	l’Eglise	de	Saint-Antoine	»,	Annales	dauphinoises,	1902,	
no	3,	p.	289-296,	341-348-376.	

LAZURE	 Guy,	 «	 Posséder	 le	 sacré.	 Monarchie	 et	 identité	 dans	 la	 collection	 de	 reliques	 de	
Philippe	II	à	l’Escorial	»	dans	Reliques	modernes.	Cultes	et	usages	chrétiens	des	corps	saints	
des	réformes	aux	révolutions.	Tome	2,	Paris,	Editions	de	l’Ecole	des	hautes	études	en	sciences	
sociales,	2009,	p.	372-404.	

Le	 Cœur	 de	 S.	 François	 de	 Sales	 depuis	 1622.	 Histoire	 -	 dévotions,	 Lyon,	Monastère	 de	 la	
Visitation,	1920.	

LE	HENAND	Françoise,	«	Les	translations	de	reliques	en	France	au	XVIIe	siècle	»	dans	Reliques	
modernes.	Cultes	 et	usages	 chrétiens	des	 corps	 saints	des	Réformes	aux	 révolutions,	 Paris,	
Editions	de	l’Ecole	des	hautes	études	en	sciences	sociales,	2009,	vol.1,	p.	313-369.	

LEMAITRE	Nicole,	«	Des	corps	à	voir	et	à	toucher :	les	reliques	des	paroisses	du	Rouergue	(1524-
1525)	»	dans	Le	corps	à	la	Renaissance,	Paris,	1990,	p.	162-172.	

LEZOWSKI	Marie,	«	Les	reliques	des	catacombes	romaines	sous	le	regard	du	juge :	l’authenticité	
comme	 configuration	 sociale	 (Milan,	 XVIIe	 siècle)	 »	 dans	 Reliques	 romaines.	 Invention	 et	
circulation	des	corps	saints	des	catacombes	à	 l’époque	moderne,	Rome,	Ecole	 française	de	
Rome,	2016,	p.	597-627.	

LIBERATI	Germano,	MONELLI	Alma	et	CHIURCHIU	Tarcisio,	Santi	e	pellegrini :	reliquiari	dal	XIII	al	
XIX	secolo,	Fermo,	Arcidiocesi	di	Fermo,	2000.	

LOURS	 Mathieu,	 «	 Cathédrales,	 reliques	 et	 pèlerinages :	 l’épreuve	 de	 la	modernité	 »	 dans	
Cathédrale	et	pèlerinage	aux	époques	médiévales	 et	modernes,	processions	et	dévotions	à	
l’église-mère	 du	 diocèse,	 Louvain-la-Neuve,	 Collège	 Érasme/Universiteitsbibliotheek	
(coll.	«	Bibliothèque	de	la	Revue	d’Histoire	Ecclesiastique	»),	2010,	p.	105-128.	

MAIRE	Catherine,	«	La	France,	terre	de	sainteté.	A	propos	de	la	Topographie	des	saints	d’Adrien	
Baillet	»	dans	Reliques	modernes.	Cultes	et	usages	chrétiens	des	corps	saints	des	Réformes	aux	
révolutions.	Volume	2,	Paris,	Editions	de	l’Ecole	des	hautes	études	en	sciences	sociales,	2009,	
p.	641-668.	

NEVEUX	 François,	 «	 Les	 reliques	 du	Mont-Saint-Michel	 »	 dans	 Culte	 et	 pèlerinages	 à	 saint	
Michel	en	Occident.	Les	trois	monts	dédiés	à	l’archange,	Rome,	Collection	de	l’Ecole	Française	
de	Rome,	2003,	p.	245-269.	

PLÜCK	Beate,	«	Der	Kult	des	Katakombenheiligen	Donatus	von	Münstereifel	»,	 Jahrbuch	 für	
Volkskunde,	1981,	NF	4,	p.	112-126.	

REDON	 Odile	 et	 GELIS	 Jacques	 (eds.),	 Les	 miracles	 miroirs	 des	 corps,	 Saint-Denis,	 Presses	
universitaires	de	Vincennes.	Centre	de	Recherche	de	l’Université	de	Paris	VIII,	1983.	



Bibliographie	
	

	 195	

SANCHEZ	 REYES	 Gabriela,	 «	 La	 santidad	 fragmentada:	 las	 reliquias	 carmelitas	 del	 convento	
carmelita	de	san	José	de	Puebla	»	dans	Cuerpo	y	religion	en	el	Mexico	barroco,	Mexico,	Escuela	
Nacional	de	Antropologia	e	Historiaa,	2011,	p.	87-107.	

SCOTT	John	Beldon,	Architecture	for	the	Shroud.	Relic	and	ritual	in	Turin,	Chicago	&	London,	
The	University	of	Chicago	Press,	2003.	

STRASSER	Ulrike,	«	Bones	of	contention:	cloistered	nuns,	decorated	relics,	and	the	contest	over	
women’s	place	in	the	public	sphere	of	counter-reformation	Munich	»,	Archive	for	Reformation	
History,	1999,	no	90,	p.	255-288.	

STÜCKELBERG	Ernst	Alfred,	Geschichte	der	Reliquien	in	der	Schweiz,	Zürich,	die	Schweizerische	
Gelsellschaft	für	Volkskunde,	1902,	vol.	2/.	

TICCHI	Jean-Marc,	«	Mgr	Sacriste	et	la	distribution	des	reliques	des	catacombes	dans	l’espace	
italien	»	dans	Reliques	romaines.	Invention	et	circulation	des	corps	saints	des	catacombes	à	
l’époque	moderne,	Rome,	Ecole	française	de	Rome,	2016,	p.	175-223.	

VIEILLARD	René,	«	Translation	de	reliques	des	catacombes	à	Rouen	au	XVIIe	siècle	»,	Rivista	di	
archaologia	cristiana,	1939,	XVI,	no	1-2,	p.	135-140.	

VINCENT-CASSY	Cécile,	«	Les	reliques	des	saints	des	catacombes	romaines	en	Espagne	avant	et	
après	les	Habsbourg.	A	propos	des	Déchaussées	royales	de	Madrid	»	dans	Reliques	romaines.	
Invention	et	 circulation	des	 corps	 saints	des	 catacombes	à	 l’époque	moderne,	Rome,	Ecole	
française	de	Rome,	2016,	p.	695-720.	

WALSHAM	Alexandra,	«	Skeletons	in	the	Cupboard:	Relics	after	the	English	Reformation	»,	Past	
&	Present,	2010,	vol.	206,	suppl	5,	p.	121-143.	

WILMART	Mickaël,	«	 La	distribution	des	 reliques	 romaines	à	Meaux	par	 le	 cardinal	de	Bissy	
(1721-1723) :	 contexte,	 réception	 et	mise	 en	 récit	 »	 dans	Reliques	 romaines.	 Invention	 et	
circulation	des	corps	saints	des	catacombes	à	 l’époque	moderne,	Rome,	Ecole	 française	de	
Rome,	2016,	p.	519-534.	

ZUPANOV	 Ines	G.,	 «	Une	ville	 reliquaire :	 Sào	Tomé	de	Meliapor	»	dans	Reliques	modernes,	
cultes	et	usages	chrétiens	des	corps	saints	des	Réformes	aux	révolutions,	Paris,	Editions	de	
l’EHESS,	2009,	p.	699-705.	

	

6. Révolution	et	époque	contemporaine	

ALLARD	Jean-Marie,	Reliques	et	reliquaires	limousins,	Limoges,	Bibliothèque	municipale,	1988.	

BACIOCCHI	Stéphane	et	JULIA	Dominique,	«	Reliques	et	Révolution	française	(1789-1804)	»	dans	
Reliques	modernes.	Cultes	et	usages	chrétiens	des	corps	saints	des	Réformes	aux	révolutions,	
Paris,	Editions	de	l’Ecole	des	hautes	études	en	sciences	sociales,	2009,	p.	483-585.	

BOUTRY	 Philippe,	 «	 Une	 recharge	 sacrale.	 Restauration	 des	 reliques	 et	 renouveau	 des	
polémiques	dans	la	France	du	XIXe	siècle	»	dans	Reliques	modernes.	Cultes	et	usages	chrétiens	
des	corps	saints	des	Réformes	aux	révolutions,	Paris,	Editions	de	l’Ecole	des	hautes	études	en	
sciences	sociales,	2009,	p.	121-173.	

GAGNEUX	Yves,	Reliques	et	reliquaires	à	Paris :	XIXe-XXe	siècle,	Paris,	Ed.	du	Cerf,	2007.	

HOLLANDER	Paul	(d’),	Ostensions :	entre	culte	et	culture,	deux	siècles	d’histoire	limousine,	Brive-
la-Gaillarde,	Editions	les	Monédières,	2005.	



	 196	

JULIA	 Dominique,	 «	 Reliques	 et	 Révolution	 française	 »	 dans	 Religione,	 culture	 e	 politica	
nell’Europa	dell’età	moderna.	Studi	offerti	a	Mario	Rosa	dagli	amici,	Florence,	Leo	S.	Olschki,	
2003,	p.	337-352.	

REBILLARD	Éric,	«	Historiographie	de	l’origine	des	catacombes	depuis	de	Rossi	»	dans	Reliques	
romaines.	Invention	et	circulation	des	corps	saints	des	catacombes	à	l’époque	moderne,	Rome,	
Ecole	française	de	Rome,	2016,	p.	103-118.	

SBARDELLA	Francesca,	«	La	fabrique	des	reliques.	Manipulations	et	production	de	sacré	dans	la	
clôture	»,	Conserveries	mémorielles.	Revue	transdisciplinaire,	2013,	#14,	p.	2-18.	

SBARDELLA	Francesca,	«	Secrets	de	clôture :	reliques	et	production	de	puissance	sacrale	(France	
et	Italie	contemporaines)	»,	Revue	de	l’histoire	des	religions,	2011,	vol.	228,	no	2,	p.	289-305.	

SILIATO	Maria	Grazia,	Contre-enquête	sur	le	saint	suaire,	Paris,	Desclée	de	Brouwer,	1998.	

	

7. Catalogues	d’exposition	

BERTHOD	Bernard	(ed.),	Reliques	et	reliquaires,	l’émotion	du	sacré,	Paris,	CLD	éd.,	2014.	

FOUCHE	Fanny,	«	Exposer	le	patrimoine	religieux	:	un	défi	muséographique	?	Le	cas	du	«	trésor	
d’orfèvrerie	»	du	musée	de	Cluny	»,	Histoire	de	l’Art,	2013,	n°73,	p.	43-54.		

LE	FUR	Yves,	«	La	mort	n’en	saura	rien	»,	Paris,	Musée	national	des	arts	d’Afrique	et	d’Océanie,	
12	octobre	1999-24	janvier	2000,	Paris,	Réunion	des	musées	nationaux,	1999.	

Châsses :	du	Moyen	Âge	à	nos	jours,	Liège,	Trésor	de	Liège,	2013.	

Trésors	de	ferveur :	reliquaires	à	papiers	roulés	des	XVIIe,	XVIIIe,	XIXe	siècles,	Chalon-sur-Saône,	
Association	Trésors	de	Ferveur,	2005.	

Le	 chemin	des	 reliques :	 témoignages	 précieux	 et	 ordinaires	 de	 la	 vie	 religieuse	 à	Metz	 au	
Moyen	âge,	Metz,	Musées	de	la	Cour	d’or :	Éd.	Serpenoise,	2000.	

Reliques	 et	 reliquaires	 du	 XIIe	 au	 XVIe	 siècle :	 trafic	 et	 négoce	 des	 reliques	 dans	 l’Europe	
médiévale,	Saint-Riquier,	Musée	départemental	de	l’abbaye,	2000.	

SANCHEZ	 Jean-Michel	 et	 ÉMERY	 François-Xavier,	 Reliques	 et	 reliquaires	 :	 Jérusalem,	 Rome,	
Compostelle	et...	la	Provence,	Méolans-Revel,	Éd.	grégoriennes,	2009.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



Bibliographie	
	

	 197	

	

	



	 198	

Table	des	matières	

Sommaire	....................................................................................................................................	3	

Annexes	.............................................................................................................................	5	
Annexe	1	:	Les	quatre	villes	.........................................................................................................	7	

I.	 Repères	chronologiques	........................................................................................................	7	
II.	 Évolution	démographique	...................................................................................................	13	

1.	 Lyon	...............................................................................................................................................	14	
2.	 Metz	..............................................................................................................................................	14	
3.	 Rouen	............................................................................................................................................	15	
4.	 Toulouse	........................................................................................................................................	15	

III.	 Evêques	et	archevêques	......................................................................................................	16	
1.	 Lyon	...............................................................................................................................................	16	
2.	 Metz	..............................................................................................................................................	16	
3.	 Rouen	............................................................................................................................................	17	
4.	 Toulouse	........................................................................................................................................	17	

Annexe	2	:	L’évolution	du	paysage	sacré	...................................................................................	19	
I.	 Lyon	......................................................................................................................................	19	

1.	 Les	églises	de	Lyon	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources	....................................	19	
2.	 L’évolution	de	l’organisation	sacrale	de	la	ville	de	Lyon	...............................................................	21	

II.	 Metz	.....................................................................................................................................	23	
1.	 Les	églises	de	Metz	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources	...................................	23	
2.	 L’évolution	de	l’organisation	sacrale	de	la	ville	de	Metz	...............................................................	24	

III.	 Rouen	...................................................................................................................................	25	
1.	 Les	églises	de	Rouen	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources	.................................	25	
2.	 L’évolution	de	l’organisation	sacrale	de	la	ville	de	Rouen	.............................................................	26	

IV.	 Toulouse	...............................................................................................................................	27	
1.	 Les	églises	de	Toulouse	dont	les	reliques	sont	mentionnées	dans	les	sources	.............................	27	
2.	 L’évolution	de	l’organisation	sacrale	de	la	ville	de	Toulouse	........................................................	28	

Annexe	3	:	Recenser	le	sacré	.....................................................................................................	30	
I.	 Tableau	récapitulatif	des	inventaires	de	reliques	par	ville	..................................................	30	

1.	 Lyon	...............................................................................................................................................	30	
2.	 Metz	..............................................................................................................................................	31	
3.	 Rouen	............................................................................................................................................	32	
4.	 Toulouse	........................................................................................................................................	33	

II.	 Exemples	d’inventaires	........................................................................................................	35	
1.	 Saint-Just	de	Lyon,	inventaire	de	1597,	A.	D.	R.,	12G469	..............................................................	35	
2.	 Abbaye	Saint-Vincent	de	Metz,	Inventaire	de	1642,	A.	D.	Mo.,	H	2020	........................................	36	
3.	 Couvent	des	Carmes	déchaux	de	Metz,	«	Etat	des	papiers	authentiques	concernant	les	
Reliques	»,	A.	D.	Mo.,	H	2868,	1756	........................................................................................................	37	
4.	 Inventaire	des	reliques	du	couvent	des	Cordeliers	de	Rouen,	1629,	A.	D.	S.	M.,	35H35	..............	39	
5.	 Couvent	des	Carmélites	de	Rouen,	Inventaire	des	reliques,	1619,	A.	D.	S.	M.,	64H13	.................	40	
6.	 Abbaye	Saint-Amand	de	Rouen,	Inventaire	des	reliques,	XVIII

e
	siècle,	A.	D.	S.	M.,	55H20	...........	41	

7.	 Saint-Sernin	de	Toulouse,	inventaire	de	1807,	A.	D.	S.	M.,	101H628	............................................	43	
Annexe	4	:	Le	monde	des	reliques	.............................................................................................	52	

I.	 Approche	générale	...............................................................................................................	52	
II.	 Approche	par	ville	................................................................................................................	52	
III.	 Approche	chronologique	.....................................................................................................	53	

Annexe	5	:	La	circulation	des	reliques	........................................................................................	55	
I.	 Les	envois	de	reliques	..........................................................................................................	55	

1.	 Lettre	d’Anne	de	Souvré	aux	Carmélites	de	Rouen,	1626,	A.	D.	S.	M.,	64H13	..............................	55	
2.	 Lettre	de	M.	Dumoncel,	promoteur	à	Paris,	aux	Carmélites	de	Rouen,	1651.	A	D.	S.	M.,	64H13	.	55	
3.	 Lettre	d’Anne	de	l’Adoration	aux	Carmélites	de	Rouen,	1672,	A.	D.	S.	M.	64H13	........................	56	



Table	des	matières	
	

	 199	

4.	 Le	voyage	de	Martin	Chappuis	récollet	de	Lyon	et	les	reliques	de	saint	Pierre	Alcantara,	1673,	A.	
D.	R.,	10H16	............................................................................................................................................	56	
5.	 Lettre	d’Isaac	Franquesnay	à	Pierre	Savesne,	curé	de	Saint-Vivien	de	Rouen,	1706,	A.	D.	S.	M.,	G	
7849	 58	
6.	 Lettre	du	cardinal	Annibale	Albani	à	Elisabeth	Barentin,	Abbesse	de	Saint-Amand	de	Rouen,	
1713.	A.	D.	S.	M.,	55H20	.........................................................................................................................	60	

II.	 La	circulation	des	reliques	des	martyrs	des	catacombes	de	Rome	......................................	61	
1.	 Les	bénéficiaires	de	reliques	lyonnais,	messins,	rouennais	et	toulousains	dans	les	registres	de	
Mgr	Sacriste	à	Rome	...............................................................................................................................	61	
2.	 La	circulation	des	reliques	des	martyrs	des	catacombes	de	Rome	à	destination	de	Lyon	............	62	
3.	 La	circulation	des	reliques	des	martyrs	des	catacombes	de	Rome	à	destination	de	Metz	...........	64	
4.	 La	circulation	des	reliques	des	martyrs	des	catacombes	de	Rome	à	destination	de	Rouen	.........	65	
5.	 La	circulation	des	reliques	des	martyrs	des	catacombes	de	Rome	à	destination	de	Toulouse	.....	67	

III.	 La	réception	des	corps	saints	:	authentification	et	recognition	...........................................	68	
1.	 Certificat	d’une	relique	de	saint	Grégoire	donnée	par	le	duc	de	Chaulnes	à	l’Abbaye	Saint-Pierre-
les-Nonnains	de	Lyon,	1666,	A.	D.	R.,	27H30	..........................................................................................	68	
2.	 Recognition	de	reliques.	Couvent	des	Carmes	déchaux	de	Metz,	1664,	A.	D.	Mo.,	H	2869	..........	68	
3.	 Vérification	des	reliques	de	saint	Léon	par	le	chirurgien	De	Manteville,	Abbaye	Saint-Amand	de	
Rouen,	1714,	A.	D.	S.	M.,	55H20	.............................................................................................................	69	

Annexe	6	:	Les	translations	et	cérémonies	.................................................................................	71	
I.	 Les	récits	manuscrits	de	cérémonies	de	translation	............................................................	71	

1.	 Translation	au	couvent	des	Annonciades	de	Lyon,	1628	..............................................................	71	
2.	 Translation	d’une	parcelle	du	chef	de	saint	Irénée	de	Saint-Jean	à	Saint-Irénée,	1638,	A.	D.	R.,	
16G16	......................................................................................................................................................	72	
3.	 Translation	de	reliques	des	martyrs	des	catacombes	de	Rome	à	la	commanderie	des	Antonins	de	
Lyon,	avec	l’aide	de	la	confrérie	de	Confalon,	1650,	A.	D.	R.,	50H15	.....................................................	72	

II.	 Reliques	et	indulgences	.......................................................................................................	73	
1.	 Indulgence	accordée	par	Clément	XI	aux	Carmélites	de	Metz,	1701.	A.	D.	Mo.,	H	4263	..............	73	
2.	 Couvent	des	Grands	Carmes	de	Toulouse,	Permission	du	vicaire	général	de	Toulouse	pour	la	
célébration	de	la	fête	de	Sainte-Colombe,	1715.	A.	D.	H.	G.,	116H40	....................................................	74	

III.	 Les	processions	....................................................................................................................	74	
1.	 Le	parcours	des	Rogations	à	Lyon	aux	XVII

e
	et	XVIII

e
	siècles	.........................................................	74	

2.	 Le	comparatif	des	processions	de	1662	et	1762	à	Toulouse	.........................................................	76	
Annexe	7	:	Biographies	de	reliques	............................................................................................	80	

I.	 Le	crâne	de	saint	Just	à	Lyon	................................................................................................	80	
II.	 Les	reliques	de	sainte	Serène	à	Metz	...................................................................................	82	
III.	 Le	corps	de	sainte	Urbaine	à	Rouen	.....................................................................................	85	
IV.	 Les	reliques	de	saint	Eusèbe	à	Toulouse	..............................................................................	86	

Sources	et	bibliographie	...................................................................................................	89	
Sources	manuscrites	..................................................................................................................	91	

I.	 Lyon	......................................................................................................................................	91	
1.	 Archives	départementales	du	Rhône	............................................................................................	91	
2.	 Archives	diocésaines	de	Lyon	........................................................................................................	96	
3.	 Archives	municipales	de	Lyon	.......................................................................................................	96	
4.	 Bibliothèque	Municipale	de	Lyon	..................................................................................................	97	

II.	 Metz	.....................................................................................................................................	98	
1.	 Archives	départementales	de	la	Moselle	......................................................................................	98	
2.	 Bibliothèque	municipale	de	Metz................................................................................................	106	

III.	 Rouen	.................................................................................................................................	106	
1.	 Archives	départementales	de	Seine-Maritime	............................................................................	106	
2.	 Archives	diocésaine	de	Rouen	.....................................................................................................	126	

IV.	 Toulouse	.............................................................................................................................	126	
1.	 Archives	départementales	de	la	Haute-Garonne	........................................................................	126	
2.	 Archives	Municipales	de	Toulouse	..............................................................................................	134	
3.	 Archives	paroissiales	de	Saint-Sernin	..........................................................................................	134	



	 200	

4.	 Bibliothèque	Municipale	de	Toulouse	.........................................................................................	136	
Sources	imprimées	..................................................................................................................	137	

I.	 Lyon	....................................................................................................................................	137	
II.	 Metz	...................................................................................................................................	140	
III.	 Rouen	.................................................................................................................................	141	
IV.	 Toulouse	.............................................................................................................................	142	
V.	 Autres	.................................................................................................................................	145	

Sources	éditées	.......................................................................................................................	148	
I.	 Lyon	....................................................................................................................................	148	
II.	 Metz	...................................................................................................................................	148	
III.	 Rouen	.................................................................................................................................	149	
IV.	 Toulouse	.............................................................................................................................	149	
V.	 Autres	.................................................................................................................................	149	

Bibliographie	...........................................................................................................................	152	
I.	 Instruments	de	travail	........................................................................................................	152	
II.	 Ouvrages	de	références	.....................................................................................................	153	

1.	 Cadre	chronologique	...................................................................................................................	153	
2.	 Échanges	et	économie	.................................................................................................................	153	
3.	 Histoire	sociale	et	culturelle	........................................................................................................	154	
4.	 Réflexions	méthodologiques	et	historiographiques	....................................................................	155	
5.	 Approches	anthropologiques	et	sociologique	.............................................................................	155	

III.	 Histoire	religieuse	..............................................................................................................	157	
1.	 Ouvrages	généraux	......................................................................................................................	157	
2.	 Ordres	religieux	...........................................................................................................................	161	
3.	 Réflexions	méthodologiques	et	historiographiques	....................................................................	162	
4.	 Au	temps	des	réformes	(XVI

e
	siècle)	............................................................................................	163	

5.	 Réforme	catholique	et	confessionnalisation	(XVII
e
	siècle)	..........................................................	165	

6.	 Etudes	religieuses	sur	le	XVIII
e
	siècle	...........................................................................................	168	

7.	 La	Révolution	française	et	le	XIX
e
	siècle	......................................................................................	169	

IV.	 Histoire	urbaine	.................................................................................................................	171	
1.	 Généralités	..................................................................................................................................	171	
2.	 Lyon	.............................................................................................................................................	173	
3.	 Metz	............................................................................................................................................	178	
4.	 Rouen	..........................................................................................................................................	180	
5.	 Toulouse	......................................................................................................................................	182	

V.	 Les	reliques	........................................................................................................................	184	
1.	 Bilans,	historiographie	et	méthodologie	.....................................................................................	184	
2.	 Polémiques,	textes	et	débats	......................................................................................................	185	
3.	 Les	premiers	temps	du	christianisme	et	l’aire	byzantine	............................................................	187	
4.	 L’époque	médiévale	....................................................................................................................	187	
5.	 L’époque	moderne	......................................................................................................................	191	
6.	 Révolution	et	époque	contemporaine	........................................................................................	195	
7.	 Catalogues	d’exposition	..............................................................................................................	196	

Table	des	matières	..................................................................................................................	198	
	
	
	 	



Table	des	matières	
	

	 201	

	


