
LES NOMS PROPRES WISICOTHS DANS 
LA "CHANSON DE ROLAND" 

Les diverses observations que je viens exposer, les unes d'ordre 
oriomastique, les autres d'ordre historique et archéologique, ne sont 
pas toutes inédites, mais comme leur rapprochement me parait sus- 
ceptible de servir A l'exéghse historique de la Chanson de Roland. 
je les verse sous leur forme brute au dossier de la question de Ron- 
cevaux, sans préjuger des déductions auxquelles elles se preteront. 

La premiere de ces observations m'a déji fourni la matiere d'une 
communication, en 1958, au VI' Congres International des Sciences 
Onomastiques, A Munich. Sous le titre L'antlzroponymie des Sarra- 
sins dans les chansons de geste, j'ai rappelé alors cette anomalie, 
depuis longtemps remarquée, que les iioms des personnages présentés 
comme infideles -paiens, géants, brigands, magiciens et autres 
asarrasinso- sont, A peu d'exceptions pr&, étrangers A l'onomas- 
tique arabe de meme qu'i celle des Vascons, comme si, en dehors 
de Mahomet, Soliman et Saladin, le monde musulman avait été pra- 
tiquement inconnu des trouveres. J'ai ensuite entrepris dJanalyser 
ces anthroponymes ou 1'011 a généralement voulu voir des créations 
fantaisistes lorsqu'ils n'ont pas été tirés de réminiscences bibliques, 
ou de l'aiitiquíté grecque ou du répertoire latin. E n  fait, ils sont 
construits, pour la plupart, i la manihre des noms franciques, par 
association de deux themes monosyllabiques. Ces derniers provien- 
nent, pour une part, de la décomposition arbitraire de noms honnis 
par les chrétiens, tels que BELZEBUS, LUCIFIER, MAHOMET, SALADIN, 
SARRASIN, et, pour une autre part, de mots évoquant la traitrise ou 
la damnation : mal, faux, enfer, ténebres, cornes, etc. L'accou- 
plement de themes tirés des uns et des autres a doniié L ~ c I B ~ ~ ,  
LUCIABEL, CORNEBU, CORNEMONT, CORNUMERANT, MACHABRE, MA- 
LIGANT, FERNAGANT, FERNAGOZE, FAUSERON, et une multitude d'au- 



tres noms oh intervieniient aussi, et plus souvent encore, des éié- 
ments fournis par une onomastique bien conniie, celle des Germains 
orientaux ou, plus précisément, des Gots. 11 n'y a pas lieu de s'éton- 
ner de voir ceux-ci logés 3 la meme eiiseigiie que Lucifer : leur 
arianisme avait été tenu par les Fraiics, durant pres de denx sic- 
cles, pour la pire des mécréances. 

Inusités et incompris en pais franc, les themes appartenant au 
germanique oriental s'y sont altérés souvent au point de devenir 
difficilement reconnaissables, mais leur ideutification ne peut pre- 
ter 3 aiicun doute lorsqu'oii les retrouve dans des noms de person- 
nages ayant illustré I'histoire ou la légende gotique avant de passer 
pour sarrasiiis dans la tradition recueillie par les trouveres. Ainsi, 
CANART, CANABART, CANEBEL, resteraient énigmatiques pour le phi- 
lologue si CANABAUT, nom d'un fr6re de Baligant, et CANEMON, dé- 
signant un roi sarrasin d'Afrique, n'étaieiit des formes & peine alté- 
rfes de deus anthroponymes bien attestés, le premier, Cannabaudes, 
porté par un condottiere got avec qui Aurélicn eut maille i partir 
sur le Danube vers 270, le second, Cannamunds, moins illustre mais 
figurant néanmoins dans les annales de la nation gotique antérieures 
2 la fondation du royaume de Toulouse. De meme, le roi de Bel- 
ferne, AMALRI, homoiiyme du fils dlAlaric 11 et de plusieurs per- 
sonnages de la cour de Toulouse, de Narbonne ou de TolPde, s'iden- 
tifie-t-il peut-&re avec l'uii de ccux-ci dont le souvenir, assurément 
tres vague, a inspiré en outre la formation de noms tels que AMAL- 
BRIN, AMAUDANS, AMAUDROS, AMALGRÉ, pour la désignation de per- 
sonnages imaginaires qu'il failait que l'on reconnut d'emblée comme 
ennemis des Francs et, par couséquent, dcs chrétiens. 

L'intention de caractériser les infideles en leur donnant un nom 
de consonnance gotique apparait aussi dans le choix du second élé- 
ment, lorsque le preinier cst fantaisiste : -MONT ou -MOXDE, par 
~xemple, dans BRAXIMONDE, DANEMONT, FINEMONT ; -RE pour -riks, 
dans YSOR~, MALATRÉ, SORBARÉ, CORSABRÉ ; -GOZ ou -CU pour 
-gauto ; -OFLE pour -wulf, etc. Souvent, le nom parait totalement 
aberrant, mais alors il affecte le suffixe -ANT qiii nc peut etre que 
la désinence masculine du gotique -a, mise au  cas régime, -ane, ct 
qui s'opposait 3 la désinence -o, -one des noms francs correspon- 
dants : ainsi, tandis que AQUILON désigne un baron chrétien, AQUI- 
LANT rév6le un ~Sarrasinn . 

Le répertoire gotique tient donc une place essentielle dans l'ono- 
mastique des infideles de tout acabit de nos chansons de geste; 
malheureusement, je ne puis en donner ici qu'un apercu tres limité. 
Dans la seule Chanson de Koland,  oh pourtant il est moins riche ou 
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plus méconnaissable que dans '4nséis de Carthage, Aliscans, le Co- 
venant Vivien, Les Enfances Viwien, ce répertoire comporte un cer- 
tain nombre de noms bien attestés en gotique : ceux de TURGIS 
comte sarrasin de Tortelose, ~'ADELROTH neveu de Marsile, des 
paieiis ESTURGUZ et VALDABRUN, de I'émir GALAFER, de MARCULES 
l'écuyer de Baligant, de JOLMER et de GARLAN conseillers de Marsile, 
de TORLEU le roi persan, se retrouvent parfois en toutes lettres dans 
l'histoire des Wisigots antérieure A la conversion de Recared : Shor- 
gis, Adalbrod, Austrogauto, Waldabrunus, Walafridus, Markwulf, 
Godimir, Gairila, Thorila. 011 s'attendrait alors a voir, daiis les 
protagonistes de la geste, des avatars des acteurs les plus marquants 
du draiiie de la nation gotique. Je confesse que cette présomption 
est d é p e  ; cependant, le premier theme de BALIGANT, attesté d'autre 
par dans BALISTANT et BALUFRÉ qui son vraisemblablement des al- 
térations de Waldestein et de Walafridus, peut fort bien &re ramené 
a GAL-, puis A WAL- : il existe, en effet, une variante, GALIGANS, du 
nom du Sarrasin qui affronta Charlemagne, et la latinisation des 
noms gotiques donnait couramment BALA- et BALDE- pour WALA- 
et WALDE-. Quant -IGANT, qui tient lieu de second theme, je peuse 
qu'il représente le suffixe collectif -ing, avec une désitience parasite 
qui serait le cas régime roman -a%@. BALIGANT, dont les variantes 
BALLIGANT et BALINGANT permettent de postuler un prototype * Wal- 
ling, collectif de Wallia, aurait donc désigné l'ensemble de la nation 
wisigote plutot qu'un personnage déterminé. La meme observation 
s'applique aussi fort bien A TERVAGANT, que les variantes TERVI- 
GANT, TRIVIGANT, ramenent au prototype Triggwing ou Terwing, 
nom générique et m~tb ique  des Wisigots. La ugent Tervaganto, 
expression que l'on trouve dans plusieurs épopées, signifierait donc 
ale peuple wisigoto. Mais, lorsque ces poemes furent composés, le 
processus de dérivation -&zg -ane était tout A fait oublié, et ainsi la 
finale -GANT n'a plus été qu'un des nomhreux signes onomastiques 
distinctifs des ~Sarrasinsn : de 13 toute une série de noms fantaisistes 
comme ALIGANT, MALIGANT, FERNAGANT, URGANT, ESTORGANT. 
ADRAGAKT. 

11 est significatif qu'aucun des noms les plus courants dans les 
ckiartes de l'Espagne de la Reconquete ne figure parmi ceux que j'ai 
pu relever, dans la Chanson, comme appartenant au répertoire voti- ? 
que. Ceux-ci, par conséquent, ont dfi entrer dans la tradition épique 
fraticaise bien avant la chíite du royaume de Tolede. Peu a peu ils se  
sont déformés, par le jeu de l'attraction paroiiymique ou sim~lement 
par les pataques auxquels sont toujours exposés les mots étrangers, 
t.:, en mime temps, ils se sont abstraits de toute image humaine pré- 



cise : oii s'est seulement souveiiu quc ces noms avaient été portés par 
des hétérodoxes, c'est 2 dire, pour l'opinion du XII' siecle, par des 
irfideles. 

11 reste A savoir comment avait pu s'iiivétérer entre les Francs 
et les Wisigots une inimitié telle que ceux-ci fissent figure de <bete 
noire traditionnellea aux yeus des premiers, meme aprks que les 
authentiques Sarrasins, les Vikings et les Hongrois eussent ravagé 
la Gaule durant prPs de deux siecles. Certes, les chansons de geste, 
et particulierement celle de Roland, meiitionnent aussi comme iiifi- 
deles des peuples tout a fait étrangers i l'Espagne, Slaves et Tar- 
tares qui, a une époqne récente alors, avaient harcelé les marches 
orientales de la Germanie ; mais les noms individuels pretés aux 
personnages qui les représeiiteut sont gotiqnes, au moins de con- 
sonnance. 

L'histoire de haut moyen 2ge montre bien un niitagonisme 21 peu 
prPs chronique entre les souverains mérovingiens e t  wisigots. Pour- 
tant, le contexte de crise dans lequel s1insPrent les faits homologués 
reste fort mal connu, et c'est par une suite de recoupements que 
l'on arrive i reconstituer des évenementc passés sous silence, oii que 
des chroniques mineures, en pen de mots, laissent peine entrevoir. 
Je me'réfPre ici, iiotainment, i la campagne que aciiiq rois francso, 
dont Childebert et Clotaire, entreprirent outre Pyrénées en 542, 
ncuminfinitis cofiisn selon l'expression dlIsidore de Séville con- 
firmée par la Vita Droctovei et les Gesta regum fvancorunt. La 
plupart des liistoriens francs et wisigots sont aussi d'accord sur 
la profoiideiir de la pénétration des envahisseurs qui, selon Aimoin, 
auraient pris Tolede et, d'aprPs la Chronique d'Albelda confir- 
mée par la Cl~ronologia et series regum .Wis<yothorullz, seraieiit 
parvenus jusqu'au. Miño. L'histoire iiitérieurc du royaume suPve 
présente, 3. cette meme époque, des A-coups que peut seule expliquer 
une immigration franque, dont la toponymie a d'ailleurs conservé 
des traces manifestes. Mais les chroniqueurs francs n'ont reteiiu de 
cette expéditioii qu'un seul épisode, qui a trait au siPge de Sara- 
gosse, et, sur les péripéties ultérieures, ils s'en tiennent 2 quelques 
termes évasifs, d'une courtisane prudence. Grégoire de Tours pré- 
tend que c. . .  adquisitam masimam Hispaiiiae partem, cum magnis 
spoliis iii Gallis redieruntn, tandis que Isidore de Séville rapporte 
ainsi le retour en Gaule des envahisseurs : u [Sheudisclus] . . . prece 
aique ingeiiti pecunia oblata, viam fugae hostibus residuis unius diei 
t~octisque spatio praebuit. Caetera infelicium turba, cui transitus col- 
12ti temporis iion occurrit, Gothorum, perempte gladio c0ncidit.w Ce 
qui revient dire que l'arriere-garde de l'ariuée franque fut surprise 





donc uue valeur stratégique incontcstable. Mais, en outre, elle s'est 
toujours signalée aussi i l'attention des bergers et des contreban- 
diers par les ossements et les armes de fer, hacbes, lances, épées, 
que l'on y met au jour, i peine gratte-t-on le sol. On croit dans la 
région que c'est la le champ d'une bataille entre uFrancais et Es- 
pagnolsu. L'archéologue toulousain Barriere-Flavy avait été si vive- 
ment intéressé par ce que l'on en disait encore au début de ce siecle 
que, malgré son grand &ge, il s'était fait conduire 3 la Hunarde 
pour y pratiquer des fouilles. Mais le temps s'étant gaté, il avait 
da  redescendre sans avoir rien pu faire. 

11 est tres vraisemblable que l'éponyme de ce lieu inhabitable 
- dont I'altitude est de 2.250 metres - n'est autre que le cham- 
pion irréductible de llAquitaine contre les Carolingiens. E n  tout cas, 
les montagnards de cette partie de la chaine étaient des Vascons, 
comme en témoigne la toponymie, et il est Ioisible de croire qu'ils 
étaient des féaux de Loup 11 quoique leur territoire fut en dehors 
de la Vasconie indépendante, telle que les historiens la limitent sur 
la foi des cbartes. Par l'examen des armes qui gisent a la Hunarde, 
on pourrait facilement s'assurer si c'est A des guerriers de Charle- 
magne qu'elles ont appartenu ; peut-&re reconnaitrait-on aussi les 
circonstances du combat. 

Quoi qu'il eii soit, alors que certains noms géographiques de la 
Chanson de Roland mettcnt en cause la Navarre et les ports occi- 
dentaux des Pyrénées, plusieurs autres se rapportent au trajet es- 
pagnol de la route qui, da Saragosse, monte i Narbonne par la Hu- 
narde. C'est d'abord PINE, la terre prise par Roland : son identifi- 
cation avcc la localité de Pina, sur la rive gauche de l'Ebre, au 
senil des Monegros, i une trentaine ae kilometres en aval de Sara- 
gosse, ne parait soulever aucune difficulté. Puis MUNIGRE, le pays 
de Chernuble, quc les vers 979 a 983 décriveut ainsi : ule soleil n'y 
luit pas, le blé n'y peut pas croitre, la pluie n'y tombe pas, la rosée 
ne s'y forme pas, il n'y a pierre qui ne soit toute noire, plusieurs 
disent que c'est la demeure des diablesu, est vraisembfablement cette 
région désertique et désolée des Monegros qui s'étend jusqu'au con- 
fluent du Segre. La vallée de cet affluent devait tenir un role aussi 
important que celui dc 1'Ebre dans la tradition qui a fourni les 
é!éments dont devait etre composé le poeme, car, des deux hydrony- 
mes facilement confondus le trouvere a fait le USEBRED. En  tout 
cas, la ville mentionnée sous le nom de BALASGUED au vers 200 est 
saus nul doute Balaguer sur le Segre. Le mont Sivil, et les hour- 
gades de Sort et de Sorpe confinant au Sobrarbe ou bassin supé- 
rieur du Cinca, affluent du Segre, rappellent étrangement le pays 
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de SIBILIE, fief du sarrasin Margariz, et les ethniques SORZ et SOR- 
BRES. Dans la pensée du trouvere, ces noms out sans doute désigné 
Séville et le peuple des Sorabes, car ils étaient vraiment exposés 
i subir une attraction paronymique, mais il est fort possible que 
la tradition les ait tirés de la région au nord-ouest de Lérida. 

La  valeur de ces identifications hypothétiques serait confirmée 
si le site de la Hunarde pouvait vraiment etre ~at taché au théatre 
des campagnes caroliugiennes en Espagne. 

Je suggere donc i la Société Rencesvals de faire pratiquer, ou 
de couvrir de ses auspices, les fouilles que semble mériter cet énig- 
matique champ de bataille. 




