
ÉVOLUTION ET STRUCTURE DE LA LAISSE. 
ANALYSE DE QUELQUES CHAFNES DE 

TRANSMISSION ORALE, ÉCRITE ET MIXTE 

C'est eii 1922 que M. Meiiéndez Pida1 a ouvert la discussioii sur la 
transmission orale ou écrite des chansons de igeste. Depuis ce pro- 
bleme a obtenu une importance capitale parme les spécialistes des chan- 
sons de geste. Au dernier Congres de notre Société Reiicesvals, i 
Veiiise en 1961, l'éminent érudit espagnol est revenu sur ce sujet 
bríilant, en particulier i propos des chansons de geste franco-italieniies 
telles le iexte de Venise IV des Gonzague de Mantoue. Selon lui, ce 
texte est l'aboutissement d'une trans?nissi.on orale. La transmission 
écrite n'y a que voir. Ce récit est destiné au chant; destinado u se+ 
cantado l .  

Cette these a été viveinent attaquée imiuédiatemeiit apres sa com- 
munication, 2 Venise, notaiiiment par MM. D. McMillan et M. Del- 
bouille =. Dans une chroiiique publiée dans la Revue dJHunzanisme et 
Renaissance nous avons déinontré que le manuscrit Venise IV est 
plut6t l'aboutissement d'une chalne de transmission mixte, orale e t  
écrite, soulignant les pliases écrites 3. Aujourd'hui iious voiidrions re- 
prendre la discussion, l'élargir en soumettaiit au public un certain 
nombre de textes iiouveaux ou meme inédits, tout en acceiituaiit l'as- 
pect oral du célebre texte Veiiise IV.  

1. R. kienéndez Pidnl, Sobre las variantes del cddicc rclondiavio V 4  de Veriecia, 
"Cultura Neolatina>, XXI (19G1). pp. 10-19, en partic. p. '10. Cfr. di1 nigine. 
Lir iClinlisow d e  Rolaad~ dmir In trodilion dpique des  F~altcs. Picard, Paris. 19M). 

2. Cfr. M. Delbouille, Les charirons de peste el le liure, uLa Technique Litte- 
mire des ehansons de geste, Colloque interriational tenu $ 1'Uaiv. de Lihge du 4 au 6 
seplenibre 1957", Paris, 1959, pp. 995407; Diincan McMillan, A prvfios iZe lraditlons 
orales, ucaliiers de Civ. Dlédiévaler, 111 (19601, pp. 61-71. 

S. A. de Iilundacli, Lo vze da la chanccllcrie dpique d e s  Go*wngue da MilnMlle. 
rXevue d3Hiiniaiiisiue ct  Rciiaissances, XXVI (1064). pp. 621.633, surtout pp. 623-025. 



E n  premier lieu, nous voudrions dresser l'inventaire des onze ver- 
sions d'une laisse de 1'Aspremont citées ci-dessous, notamment celle 
du manuscrit Venisc IV. Nous expliquerons aussi notre méthode de 
comparaison des aversetsu et des vers de cette laisse. 

E n  secoud lieu, iious examinerons la fouction de ces oversetsi 5 
l'intérieur de cette laisse unique, leur évolution et leur vitalité res- 
pective. 

E n  troisieme lieu, nous étudierons les divers genres de transmis- 
sion représeutés par les onze versions différentes citées. I'lous tente- 
rons de les placer dans leur situation historique, la mode de chanter 
les chansons de geste peiidant les longues chevauchées des chevaliers 
en Italie. 

1. STRUCTURE DE LA LAISSE 

Nous avous choisi la laisse 324 de lJAsprernont et ses onze versions 
principales pour notre démonstration ". Voici l'inventaire des onze ver- 
sions citées ci-dessous : 

A. L a  Karlamagnús saga Aa, le meilleur témoiii de la version la 
plus archaique aLz"KmsP3*n pro-Plantageiiet que nous connaissons 
aussi par les feuillets ancieus du ms. Lansdowne 782 (=Lz selon la 
classification Roepke des manuscrits de 1'Asprenmnt) et en troisieme 
lieu par le ms. P3 5. C'est la version JAUNE, reproduite lors du Con- 
gres sur une feuille JAUNE. Le jauiie est aussi la couleur des trois lions 
passant gardant de l'écusson des Plantagenet. Equivalent de 20 vers 
environs. 

B. La version ROSE ou nL3-Paris*~ est représeutée ici par deux 

4. Nous utiliroiis la nuniérotation des laisses et les sigles des manuscrits de : 
Frite Roepke, Studien rur mChanron d'Arpremont~. Berchreibung der FIclondrchriften, 
Uibliogaphie, Cancordnrirtobelle, Tcztprobeben, Thcse Lettres. Greifswald, 1908-1909. 
Uans l'edition Brandiii, cette laisse porte le numero de 307. Louis Brandiil. Lo 
~ C h a n i o n  di'ArQren&onti, chanron de  reste du X I I o  sidcle, Terle manurcnt de 
Wollaton Hall, Champion, Paris, 1s &d. 1919.20. 2e ed. 1993.24; Ppuise (CIiMA 

19 e t  30). [Dans s a  aaduetion de 1%4, Brandip ne parle plus que du XIII* s ik l e ,  
et effeetivement son texte est d'apres le meilleur connaisseur du ms. de Wollaton 
Hall dCpas6 á 1'Univ. de  Nottingham, M. Lewis Thorpe, du XIVO sidcle.] 

5. C. R. Unger, Korlnmagnllr ragn ok Koppo Honr, Fortoellingar  ni Kaiser Korl og 
hanr Jaeuninger, Cliristiania, 18M, braiidie IV. ch. 55 de la Versiou o. A. L'édition Vil- 
jalmsaon ne contient que la vcrsion Bb de I'Asp~emont. Pour le ms. Landvlowne 783 
011 la, v. Bernardus Praper, Tlie Anglo-Normon Monurmipts of the chanson de gerle 
!'Aspvemonl" at the B~itisli Museum, Landau. 1910. Dactglogramme de these de M. A., 
Bihliothkque de  I'University CoUege. Landon. Pour PS ou Paris, B. N. k. 1698. 
v .  Claudine 1. Wilson, A atudy of the Mrs. of thc "Chansow d'Aspvemont" 6% the 
Uibliothdquc Nntio«ole i" Pans. London, 1821 TIiPse dactylographiée de Ph. D.. 
Univ. College. London. 



manuscrits : le ms. L3 de St. Augustin de Cantorbery, au début du 
X I I P  siecle, Rililisé comme aussi le ms. Ch-Cantorbery, pour la con- 
fection du deuxieme manuscrit roce, 1'Aspremont de la Geste LI rédi- 
&e vers 1445 pour Marguerite dlAnjou, reine dlAngleterre, sur la 
commande du comte Talbot. 19-20 vers O .  Ces deux textes étaient mul- 
ticopiés sur une feuille ROSE. 

C. L'amplificatiou BLEUE aParis*a d'un religieux pro-franqais 
est représentée ici par deux témoins également : le mss. Pz (47 vers ! !) 
et Pg '. 

D. La refonte RLEUE de la versification et du style appelée ici 
I~WPI-BR*a est mise en "edette par le ms. W-Wollaton Hall selon 
l'édition Louis Brandin. 48 vers '. L'amplification ultérieure de cette 
refonte, BR* iious est connue par les mss. B et R. 59 vers '. 

E. Ensuite on trouve les contaminations VERTES dlItalie basées 
sur les traditions JAUNES ou ROSES ainci que sur des traditions BLEUES, 

en premier lieu les deux manuscrits verts plus anciens P3-Giovanni 
da Bologna et V6 de Mantoue ' O .  

F. Une troisieme tradition ChaVq* VERTE franco-italienne s'est 
combiuée avec d'autres encore pour aboutir au ms. Cha-Ferrarc assez 
sobre, de la cour de Ferrare ainsi que vient de le démontrer M. M. Bo- 
ni, ainsi qu'au rifacimento imaginatif émaillé d'allusions littéraires 
de Venise IV, l'ancien ms. 41 des Gonzague de Mantoue qui contient 
également l'une des plus célebres C h a n m  de Roland 'l. 

Ces divers types anglo-norrois, Cantorbery, franqais et franco-ita- 

O. Nous consacrerona un chapitre spCcial ~3 cette Geste dans notre ouvrage en 
ptéparation: Nailsance et déueloppemenl de la chonron dc gerte er EIcrope. 111: 
"Clinnsom d'Arpremont". Etude globale. 

7. Cfr. Walter Bcnary, Mitteitungen aur Hgndschrtflen der "Chonson d'Aspre. 
ti~ont". ZRP. XXXIV (19101, pp. 769 et 8s.; W. Meyer[-Liibke], Frmiko-italie- 
nische Studien 11, 2 Arprema t ,  ZRP. X (1886), pp. aB-55 ; C. Haase, Weitere Stxdicti 
ZUT "Clianson d'Aspremont" (Die Reimuerbindzingew und eine neue Testprobe), 
Thhse Lettres, Greifswuld, 1917 (surtout le ms. F21. 

8. V. la note 4 ci-dessus. 
D. Itntiiaiiuel Rekker, Dar Romon uon Fiernbras, prouenealiscl~, Berliii, 18B (avec 

les 1.700 premieres vers de 1'Aspremont du ms. B de Rerlin) ; idetn. Ber Ro»uln uon 
Arpremonl aur der Hondrchrift de, Kgl. Bibliothek (Ms. Goll. 48) ,  ~Abli .  der Kgl. 
preuss. Akad. Berlin.. 1847. 11. PP. 1-48 (transcription des 4.500 derniers vers du ms. B 
- m i  est dCposé auiourd'hui Tiibinxen). Extraits dans la these de F. Roepke ~. 
eitee cidessis. 

10. C. Wilson decrit la ms. P3 (v. note 5 cidessus). M. Boni, 1 mnoscr i t t l  V4 
e l  V6 delln Mnrciom, CJiscorso all'Accademia delle Scienze d i  Bologna il 15 dic. 1961.. 
Bologna. 1963. 

11. M. Boni a écrit de nombteux anicles sur les mss. V6. V4 e t  Cha. V. article 
publié dans ee volumeci. I,e ms. Cha-Ferrare est déposé au Musée de Chantillg, 
UIS. Condé 470. 



liens nous offrent ce qu'on pourrait appeler avec M. Rychiier un &en- 
tailm substantiel de versioiis paralleles ". 

Lors du Congres nous avions reproduit ces onze versions sur s i r  
feuilles multicopiées, reliées entre elles de maniere 2 faire pliant ou xac- 
cordéono, la version la plus archaique étant placée 2 l ' e x t r h e  gauche 
du pliaut, la version la plus développée et la plus contamiuée, Veni- 
se IV, A son extreme droitc. L a  couleur du papier était symbolique : 
la versioii pro-Plantagenet archaique était sur papier JAUXE~OR, la 
persion de Marguerite d'Anjou sur papier ROSE, les versions de Fraiice 
sur du papier BLEU rappelant aiiisi i'une des conleurs du pays, les 
versions d'Italie sur du papier VERT suggérant également le drapeau 
national. - D'autre part, plus la couleur du papier était claire, plus 
la version était archaique, et en principe les versions verles représen- 
tent des contaminations de versions jaunes et bleiles. Ceci devait mettre 
les auditeurs aussi rapidement que possible au courant de l'évolurion 
générale d'une clianson aussi peu connile que lJAspremont. 

Chaque groupe de vers, chaque ~versetn de la version archaique 
JAENE est iiuniéroté en marge ($1, $2, $3, etc.). Ces nurnéros se re- 
trouveut en marge des autres textes et sur les memes iiiveaux hori- 
zontaux du texte. 

Chaque vers d'une versioii doiiiiée qui se retrouve dans uii remaiiie- 
ment ultérieur est mis en italiques: il s'agit d'un vers qui se traditio- 
nalisera. Les deux premiers vers nA la Eontaine suz l'oliviefi foillu / 
o li dui roi se sunt tant combatun se conservent dails toutes les versions, 
quelques petits chanigements de vocabulaire mis i part, de sorte que 
nous les avons mis en italiques, dans la versioii la plus archaique, celle 
de la Saga Daus les autres versions (qui représeutent un état plus 
évolué) ces memes deus premiers vers sont iniprimés en MAJUSCULES 

pour indiquer qu'il s'agit de vers QWI SE SOXT TRADITIONALISÉS, done 
de VERS TRADITIONKELS. Dans les versions uvertesn dlItalie les mots 
son, oncle, Morel, Dieu le Pere empruntés aux versions c<Bleueso de  
Fraiice sont soulignés en pointillé, cela pour indiquer leur provcnance 
ccbleuen. Chaque vers représeiitaiit una innovation individuelle du ré- 
dacteur de la version en question resté sans influence visible quc les 

1.2. J. Ryclirier, Covitribirl<on iL l'élude des fabliazis: uu~iaii les, ~eriialiieiitenLs. dd- 
gradatiowr. 1. Obreruntions. 11. Teiter. Droz, Geneve, 19G0, 2 vals. (trav. publ. p. la 
Sae. des Lettres de Neuch:itel, XXVIII) 1, 11 ; cfr. ideui, La c l~a~ison de gesta, Erroi 
sur l'ort @<que des jo+hgiigle~rr. Droz. Geneve, 1961 (Puhl. rom. et fr .  sousi la directiou 
de Mario lloques, 1.111). 



:autres textes imprimés ici est eiicadré par des traits diagonaux, p. ex., 
dans le ms. rosa LI l'expression / Par mien escient / est une addition 
inventée en 1445 qui n'a pas eu d'influence sur les autres textes pré- 
sentés ici (qui sont d'ailleurs tous antérieurs). 

E n  examinan: l'évolution d'une laisse comme la natre i travers 
les siPcles et dans son passage d'une région i l'autre et d'un pays i 
l'autre, nous avons l'occasion de £aire quelques observations : i force 
de  se démultiplier, la laisse subit des transformations, il est vrai, mais 
certains éléments posseden: une plus' grande persistance que d'autres 
notammeiit le vers ou le verset d'intonation au début de la laise, mais 
aussi le averset de revirementu au milieu qui amene une mutation 
hrusque dans la situation (Rolland survient soudain et sauve son oncle 
de la mort) e t  le averset de conclusionn qui prépare le pwblic i la si- 
tuation de la laisse suivante. Ces versets traditionnels forment pour ain- 
s i  dire le squelette de la laisse. 

Chacun de ces versets traditionnels crée un certain mouvenient 
d'idée ou de sentiment qui a la tendance i se prolonger, s'amplifier. 
Ainsi le mouvement du verset d'intonation de notre laisse, le $1, se 
prolonge dans les versions bleues, dans les versets-satellites que nous 
avons appelés Pza ou B. On peut supposer que le verset de développe- 
meiit archaique ($2) s'est dévéloppé sous la forme de versets analogues 
plus longs dalis les versions bleues (Pzb et Bz), mais ici comme ailleurs 
dans le cas de uversets de développenientn la matiere est de type flot- 
tant, elle s'adapte i la nouvelle situation sociale, nationale ou histo- 
rique : il s'agit de uversets-caméléonsn. 

Les remplisages dGs i des hesoins de versification ont également 
la tendance 5 se transformer, o& alors ils se perdent. Au contraire 
les clichés comme ssous l'olivier feuillun, le bric-i-brac de l'arsenal 
épique du jongleur moyen, se conservent souvent, oh meme ils se 
dédoublent - comme dans les cas des versions franco-italiennes V6 et 
Vq qui méritent le nom de arifacimentin. 

Bien que la laisse forme un bloc 3. l'interieur d'une cbanson de geste 
qui tend i garder son identité, ce n'est pas un bloc de granit, mais 
plutot un organisme composé d'un squelette dur et d'une chair plus 
ou moins tnolle, un organisme fait d'éléments possédaiit chacun sa 
fonction définie. Comme toute scene d'une piPce de théatre, comme 
tout amouvement)) d'un oratorio, elie est 3. la base de la composition 
et mérite l'attention des critiques. 



11. BVOLUTION ET TRANSMISSION DE L A  LAISSE 

Examinons maintenaiit les conditions dans lesquelles le processus 
de conservation, d'adaptation ou de perte d'un verset s'opere. Selon 
nous, il existe quatre catégories de transmission: la transnaissioa kcrite, 
orale, mixte ou indéter?ninÉe. 

En premier lieu, il y a donc les aboutissements d'une transmission 
écrite évidente : les versions jaunes et roses, la Kurlamagnús saga de 
Norvege et les textes de I'abbaye de St Augustin de Cantorbery. Nous 
savoiis que la Saga a 6tt traduite vers le milieu du XIIP siecle environ 
en norrois, d'apres des modeles latin-franco-anglo-normands origi- 
naires de I'Angleterre d'Henry 111. Nous savons également aujour- 
d'hui que les Asprenwnt LJ et Ch et le Gui de Warewic C faisaient 
parties au moyen age de la bibliothkquc admirable de l'abbaye de St Au- 
gustin de Cantorbery. Selon l'inventaire médiéval tres précis du mo- 
nastere dont nous avons publié des extraits ailleurs, ces manuscrits 
portaient les cotes 1519, 1520 et 1516 i l'époque. O r  vers 1445, et 
avant 1448 en tous cas, le comte Talbot fit rédiger un Geste épique 
pour Marguerite d'Anjou, princesce qui épousait alors le roi Hen- 
ry  VI d'Angleterre, Geste <<LID utilisant les manuscrits 1519, 1520 
et 15r6 entre autres ''. Nous avons imprimé ici l'un des modeles, notre 
laisse selon la version L3, ainsi que le rejeton, notre laisse d'apres 
la Geste appelée LI par Fritz Iiopke dans sa classification des Aspre- 
mont. Ainsi le lecteur peut observer comment un teste du début du 
XIII" siecl'e est adapté au langage du rnilieu du X V .  Souvent, dans 
ces deux cas, des bévues de copistes s'expliquent par la fransmission 
&te. 

E n  second lieu, il y a une seconde catégorie de cas, ceux de la truns- 
mission orale évidenle. Les mss. ableus~ Pz et surtout Pg nous en offre 
des exemples. Le squele-e de la laisse-modele rose est conservé, gros- 
so modo, dans ces versions bleues. Mais le jon,gleur a prolongé le 
mouvement des versets, il a développé la description de la situation 
de maniere réaliste eii décrivant les quatre lieux du corps dlAumont 
d'oh w a i t  son sang. 11 habiile le texte en décrivant des détails, p. ex. 
la pierre grande vertu dont le heaume est décoré, puis il ajoute 
un vers qui sort de je-ne-sais-ou : 

que li iert morz recrean2 ou vaincu. 

13. A. de  Mandach, Nnissance et développeriient de la chanroii de geste eir 
E4wope. 1: La gert. de Chorleniogne et do Rolond, Droz, Geneve, 1981 (Publ. ron. et  
ir. foudécs p. Mario Roques, publiées par lean Frappier, LXIX), pp. 261 et  SS. 





arrachée et citaut le vers upuis al le son de son col despendua. L'iden, 
tité des expressions e s t  surprenante - en particulier les deux der- 
iiiers vers : 

L3: OBa Grant cop li a de mninlenanl feru 
$8b vit le Elmon nule reti ne l'en fii. 

i:G: %Ea Gran culpi.li oit rnaintenatlt rendii 
OBb vit el Helmon nulle ren nc li fu .  

Ensuite le rédacteur de V6 revient eii arriere ; ?i la nuit précédent 
I'arrivée de Roland aux abords de la fontaine pour sauver son oncle, 
il imagine l'angoisse du neveu sachant que son oncle est en péril. Le 
rédacteur connalt parfaitemeiit les laisses qui siiivent et leur refrain 
nRolaud fu mult dolentn, il s'en inspire pour créer sa laisse-satellite 
en -ent et cite deux fois cette phrase: Roland aplore de ses o i lp  et 
prie aDeus li Pere omnipotenta. Deux fois li mentionne la monture de 
Roland, Morel, et trois fois il cite les mots ason onclea, tous des élé- 
ments que lui a inspirés la version amplifiée blew. Dans une deu- 
xieme laisse-satellite, cette fois-ci en -e, le rédacteur de V6 compose 
une conclusion : Aumont est plus fort que lion euchainé, i l  voit Ro- 
land et le poursuit. Comme deuxieme vers de cette laisse il emprunte 
le vers d'intonation de la versioii bleue Pz, nous révélant ainsi la 
source précise de son inspiratioii: De «A la foiitaine soz l'olivier 
ramuo il fait un vers aA la fontaine soz l'aulivier raméa. Si ramu 
est deveiiu ~ani,é c'est pour 1-eniplir les exigences évidentes de la rime. 

V6 suit donc deux modeles : une version rose du type L3-Cantor- 
bery et une version bleue du type l'z de France. Mais ce qui nous 
importe ici, c'est la maniere dont il les utilise : il copie méticuleuse- 
ment la premiere, italiaiiisant ?i peine la graphie, alors qu'il n'emploie 
la seconde que de loin, utilisant de maniere répétée certains de ses 
éléments pour faire un tableau psychologique de la situation de Roland 
crai,gnant pour son oiicle Charlemagne. Alors que dans le cas du deu- 
sieme modele i l  pourrait facilement s'agir de souvenirs d'une version 
qu'il aurait entendu clianter, dans le cas du preniier modele, il g 
aurait transmission écrite. Or nous avons démontré, au Congres de 
Venise de notre Société en 1961, que précisément le rédacteur de V6 
avait un teste écrit devant les yeux, rédigé en anglo-normand, avec 
des rimes en -on et -un daiis la meme laisse (justement comme dans 
le ms. L3-Cantorbery) lC. 

16. A. de Irandach. A l a  ddcori?ievtc d'lat noz'vcl "Asprciiiont" de la BibliolhSqic 
des Gonrapie da Mo%tozre, "Cultura Neolntina~, XXI (1961), pp. 116-122, surtofit 
pp. 119-121. Avnnt la cominunication, M. M. Boni nous a dit qu'en cffet les mélangcs 
-Iin -on étaiciit typiques de l'anglo-riarniatid. 



ÉVOLUTIOX ET STRUCTURE DE LA LAISSE 161 

Sur  le fol. I r. du ms. Venise VI, notre rédacteur a d'abord copié 
les douze premicrs vers de la premiere laisse de 1'Aspremont complet, 
avec des finales en -on et en -un avec la forme habituelle du nora d'Ago- 
lant dans les manuscrits de Cantorbery (Agulant), puis il s'est arre- 
té. Sans doute s'est-il rendu compte du fait que soti public voulait 
de véritables rimes et qu'il fallait adapter le texte écrit en anglo-iior- 
mand aux exigences genérales de ce public, aux points de vue de la 
versification, de la langue et du goút. Apres avoir copié en guise d'iu- 
troduction pieuse une breve Passion, il a recomposé la Chanson #As- 
pvemont toute entiere, en franco-italieii, sur les feuillets 6-69 du meme 
manuscrit. Souveiit il a simplement copié littéralement iin modele 
écrit du type rose L3-Cantorbery, souvent aussi il a utilisé ses souve- 
uirs d'une version du type P2 bleu pour développer le récit, pour en 
approfondir les aspects psychologiques et littéraires. 

11 semble que le modele anglo-normand écrit sur parchemiti lui 
serve de guide auquel il aime se rapporter au début de chaque tiou- 
velle laisse fondamcntale. Puis il se laisse emporter par son imagi- 
nation, il pioche dans ses souvenirs (ou éventuellement dans d'autres 
manuscrits) et développe son sujet. Ensuite il revient 2 son modele 
de.base anglo-normand et livresque pour traiiscrire la laisse suivante. 
Apres les laisses satellites 324a et 324b en -ent et en -u inspirées des 
versions bleues, il revient a la versioii rose du type L3 pour copier 
le début de la laisse 325 : au lieu de parler d'un Aumont plein de 
virilité, d'un Aumont avertueuxn comme on disait 3. l'époque, la 
maniere bleue, il suit exactement le texte rose L3 de Cantorbery et 
cite son zAumont orgueilleuxn. 

L a  tradition Venise V I  de 1'Asprenzont semble avoir eu beaucoup 
d'influence, ainsi qu'en témoignent les fragments Bess, du cardinal 
Bessarion de Venise, et F, du professeur en droit Giovaiini Da Cala- 
bria de Bologna ". Malheureusement ces manuscrits ne coutiennent 
pas la laisse 324, de sorte que nous n'avous pas pu les citer ici et 
démoutrer le degré des plus complexes de ces coutaminations. Pour 
cbacune de leurs laisses il faudrait peut-etre établir plusieurs sché- 
mas généalogiques différents, fait qui pourrait bien servir 2 i l l~s t rer  
la transmission orale et son effet. 

Presque tous les versets du ms. P3-Giovanni Da Bologna repro- 
duisent le texte de la versiou jaune, sauf qu' i  la suite du verset 4, 
P3 s'inspire de la version bleue et de sa description du sang qui coule 
et de I'angoisse. Déja Van Waard a relevé le rapport étroit entre 

17. J .  Monfrin F~agnasnts de la "Cl~oleson d'dspremonl" conserudr en ILatie. 
oKornania~, 79 (1968). pp. 237, $58, 376, 409 (encellentr Cdition). 



P3 et  la Saga. Ce n'est que de temps a autre que P3 semble se rap- 
peler de te1 ou te1 beau verset de la version bleue. 

La version Cha-Ferrare a beaiicoup de points communs avec Vq, 
de corte qu'on peu stipuler l'existence d'une traditioii (écrite ou orale) 
ChaVq". Celle-ci suit souvent la version archaique jaune, reprodui- 
sant p. ex. ici le détail de la guige arracliée, mais l'influence d'une 
tradition bleue tres proche de Pz se fait sentir assez souvent. Cette 
tradition ChaVq" ajoute une quantité d'allusions littéraires au texte, 
elle émaille le texte de mentions d'aniinaus. Le ms. Cha est u11 témoiri 
sobre de l'état ChaVq*, ainsi que M. Boiii l'a démontré I R .  

Le rédacteur de Vq surenchérit eiicore sur ces tendances de 
ChaVq* ; c'était un lettré de qualité, probablement de la région de 
Padoue, selon les recherches rtcentes de M. G. B. Pellegrini. 11 com- 
pare Anmoiit e t  Charlemaigne i un vautour et un faucon, et Roland 
a I'hirondelle dans la laisse 3 q a .  Des le début de la scPne il parlr 
des oiseaux qui gazouillent autour de la fontaine qu'il imagine en- 
tourée d'arbres. 11 semble avoir enteiidu une version bleue parlant 
dn sant issu pres de la fontaine, et immédiatement lui qui aime iiisé- 
rer des allusions 1 Rome et i St Pierre dans son r6cit pcnse qi~'il 
doit s'agir de ce qu'on appelle uii asantn dans son dialecte, en italien 
aun santoo, sans doute un saint pape ayant passé au bord de cette 
fontaine au cadre silvestre, donc le pape S t  Silvestre. On peut se 
plaindre de ce rédacteur comxne l'ont fait MM. Roselliiii et Boni, en 
disant qu'il iie comprend pas son modele, oh alors ou peut supposer, 
comme le fait M. Menéndez Pidal, gr2ce a sa compréhension en pro- 
fondeur des processus épiques, qu'il a connu so11 modele par traiis- 
mission orale : eii écoutant un jongleur chanter du sant issu pres de 
la fontaine, il a mal compris, et le feu de son imagination méridioiiale 
a transformé et développé le tout. 

Le rédacteur de Vq a appliqué la meiile techiiique dans le tou- 
roiinement de son manuscrit, dans sa Chanson de Rolund, et notam- 
ment a prol>os du voyage de Canclon 5 Saragosse. 11 place Gane1011 
dans uii décor romantique, au clair de lune, al ciar de lua. Le conite 
est seul et pensif, il s'adresse a sa bete, le bon canallo qui le n i h e  
dans la capitale arabe o6 l'attend soii destiii ''. 

18. M. Boni, I rifacimenli frnnco-itoliani dello "Cl&o+ison d'Asp~eritonl" co+ise7unti 
vello Biblioteca Mal-ciana, iCultura Nealatinsa (1961), pp. 123-134 

10. Relei-ans que les textes des chancons d'rlsprelnont et de Roland senibleut avoir 
voyagi. ensemble Q partir de la region de langue d'oil potir ahoutir toas Ics dcux dans 
Ics manuscrita de la Ka~lomagntLs soga, de la ICarl iMognus Kronike. de la Geste de 
Charlemaguc des Feroe et du manuscrit franco-trévisan de  Venicc IV. Aiissi represen. 
teiit-ils les mLmes stades de d4veloppenieiit A I'int6iieur de lb diffilsion europfennc 
de la cliatison eo question : la Saga offre un Lexte areliaiqae simple, le ms. Venise IV 



Ses empruiits oraux réitérés sont faciles A dépister, mais les traces 
de transmission écrites sont plus rares. On peut imagina qu'un 
scribe du nord des Alpes ait abrégé S t  Gilles sous la forme de St G., 
abréviation qui mrait  été interprétée daiis la suite au Sud des Alpes 
(a la mode de la Geste de Guillaume) par St Guielmo, la lecon donnée 
par Vq dans son Roland i l'endroit o& partout ailleurs il est parlé 
du baroii St Gilles. Ici le teste écrit St  G. aurait fait le pout entre 
les deus lecoiis. 011 pourrait égalemeiit supposer qu'un scribe du Nord 
des Alpes ou dJAngleterre ait écrit St Gilles avec un s quasi illisl- 
ble qui aurait été interprété au sud des Alpes par St Gillen et as- 
similé a S t  Gilheii ou St Guillaume dans la suite. Daus ce caS 
aussi, le lien iiécessaire entre France et Marche de Trévise possede 
la forme d'uii teste hcrit. Passons maintenaiit aux preuves en faveur 
des phases orales de la traiismissiou de Venise IV et de chansons ana- 
logues en Italie. 

A la suite de l'Aspremont, au début de la Chanson de Roland de 
Venise IV, nous trouvoiis un préambule aux termes snivants : 

Chi voil oir verc significance ? 
.4 San Bonis ert une geste iii France. 

Cil iia sa beri qui parle le scrit in ~ a i i t e  
n'eii deit aler a pei qubler que $ante 
mais civalger mul e destreire de Kabie. 

Doiic daiis le préambule meme de la Chanson de Roland de Veni- 
se IV il est parlé de chanter; il est meme dit comment il faut le chan- 
ter : en chevauchaiit sur un mulet ou un destrier d'Arabie. Voici 
donc une confirmation nouvelle de la phrase de M. Menéndez Pida1 : 
((La versión veneciana es, sin duda, un texto destinado a ser cantado.. 

Pour mieus conipreiidre le seus de ces paroles, adressons-nous 
Nicolas de Vérone, a sa cliatison de geste L a  Pharsale rédigée en 1343 
pour Nicolas I" $Este, marquis de Ferrare. Apres s'etre identifié 
lui-memc dans plusieurs vers, Nicolas prie les jongleurs qui chaiitent 
or endroit de ne pas £aire passer sa chanson de geste 2 lui comme leur 
proprc productioii : 

Und yri le giiigleors qe cantent orcndroit ... (v.  1838) 

Par ce vers meme, Nicolas indique nettement que sa chanson es€ 
destinée au chant. Eii outre, il iious explique la raison qui le poussc 

une versiati des plus cornplexes, trPs refaite et contaniinée. Qu'il s'agisse de 1'As- 
preliioiit ou di, Rola?id, il ii'est pai utile dc les traiter comnic des Ép.ux, de les 
mettrr m u r  aiusi dice .dan$ le riiCme sacn. 



3 mettre eii rimes les Faits des Romains sur les batailles entre Pom- 
pée et César .  c'est qu'on avait l'habitude, A son époque, de chanter 
en choeur des chansons de geste pendant les longues chevauchées, 
pour rompre  la wnotonie e t  se distrairs .  Les récits sur  lcs batailles 
fAmeúses de Cliarlemagne et de Roland avaient déj i  été mis en rimes 
afin d'eii faciliter le chant lorsqu'oii était cheval, ainsi qu'il le dit. 
Satis doute ces chants de batailles célebres servaient-ils i inciter les 
chevaliers au combat devant avoir lieu i l'issuc de la chevauchée. 
Cit'oiis doiic la Plaarsale, texte qui porte le no 11 dans les Inventaires 
,des Gonzague de 1407, donc en tete du  no 41 appelé aujourd-hui 
Venise I V  : 

Savés por qoy vous ai mis en rime de Francc 
ceste fere batailie a la dure acontance? 

Qe li zantis de cuer 
; maiiites fois por aprendre 

des zouses trepasees 
l'en li conte de Hector 
de Porus, d'Alixandre 
de Zarlle, de Roland 
e des autres autors 
pour ce qe rime cont 
Mes do% Feit des Romains  
ni11 conter bicii a pont 
se tote foi n'avoit 

. , 
poar ce qu'il n'est rimd 
e home GivauCant 
n lire por zamin  

qand vont por stranqe stance 
ardiiueut e sciance 
vont feisant deiiiaiidance, 
e de sa convenaticc 
e de lour asemblance 
e de cil de Maiancc 
ond nc faiz recontance 
seloug lour proveance. 
n e  poott por certonce 
tot la droite sentance 
l'aritor en sa prexauce 
par nulle concordante 
avroit trou destorbance 
le fez€ eri o n w l i a n c e .  

01 vous ven1 rimer por tele destiuaiice 
qe cil qe por la rime l'aura en resembrance 
le  $ora dir sans l ivre e san5 nulle' pesance 
e de falir l'istoire j a  ?zon aura aotance 

(Pharsale, VV. 18-37 ".) 

11 y avait doiic deux corps d'exécutants de chansons de  geste : les 
amateurs et les professionels. Les amateurs chantaient les chansuns 
itpprises par coeur parce qu'il était malaisé de lire un livre en trot- 
tan t  ou en galopant : les textes versifiés, rimés et chantés étaient plus 
faciles i apprendre par coeur de sorte qu'ils obtenaient la préféreiice 
des chevaliers. Avant la bataille, il fallait aussi se réchauffer le coeur 
e n  prenant en exemple les prouesses dlHector e t  dJAlexandre, de César 
o u  de Roland. On peut s'imaginer qu'ainsi se développaient des ver- 

20. Hermana Walile, Dle Pharsala & S  NlcoLnus uon Verona, Marburg, 18P-3, sv. 
ca'rr. dans : 6. Bertoai, Sur le lexle de lo "Pharsale" d e  Nicolas dc Vérone, ZRP,  
XXXII (1908), pp. 564-610. Le ms. Genhe fr. 81 citb porte les lepiis apar qoia, azonzesn. 



sions régionales, ceiie des chevaliers ferrarais, celle des Mantouans, 
celle des Modénais et celle des Trévisans. Comme les Modénais, les 
Ferrarais et les Padonans étaient souvent alliés, lenrs versions avaient 
peut-&re la tendance de se contaminer ou meme de se fondre. Un 
jeune chevalier apprenait une chanson de 1o.ooo vers comme 1'As- 
premont simplement en se joignant au choeur des autres chevaliers 
et en la chantant i plusieurs reprises pendant plusieurs chevauchées 
consécutives. S'il dictait le texte ainsi appris un scribe, apres plu- 
sieurs années d'interriiption, naturellement que son texte pouvait 
avoir des trous, des traiispositions ou des passages improvisés. 

E n  outre, il y avait les jongleurs, les chanteurs professionels qui 
chantaient pour gagner leur vie. 11s avaient intéret 2 développer ou 
contaminer des versions existantes, afin d'avoir leurs textes A eux dont 
ils pouvaient se vanter d'avoir le monopole. Ainsi ils pouvaient obtenir 
des oboles supplémentaires. Comme Nicolas de Vérone nous le dit, ces 
jongleurs étaient parfois indélicats et ne respectaient pas les coutu- 
mes de la propriété intellectuelle du temps, faisapt passer une chanson 
d'un autre pour la leur, obtenant ainsi une contribution supplémen- 
taire du public. L a  regle était donc de contaminer autant que possible 
les versions, et d'ailer chercher, dans les scriptoria ou bibliotheques 
épiques comme celles de Mantoue ou de Ferrare, de nouveaux textes A 
combiner entre eus  et chanter. C'est ainsi que s'explique, en Italie 
comme en France et en Espagne, ces especes de umélangeurs épiquesa 
nationaux qui sont a la source des textcs conservés si contaminés en 
général - que ce soient des chansons de geste, des chansons de trou- 
badours ou des fabliaux. Ignorer ces conditions fondamentales de nos 
manuscrits, c'est s'enfoncer dans un cul-de-sac. 

Plus un texte est contaminé, mieus il vaut aux yeux de son créateur 
et du public. Plus proche sera-t-il peut-&re, aux yeux du jongleur, 
de l'archétype, de l1év2nement historique décrit. Donc c'est ainsi qu'i1 
remplira le mieux les conditions qui le feront paraitre, paradoxale- 
meiit, au moyen age, comme une espece d'iiédition critiquen proche 
de la vérité. 

Ce processus de combinaison des textes est favorisé, croyon-nous, 
par la transmission orale. C'est ainsi que la these de M. Ramón Me- 
néndez Pida1 cxposée i notre dernier Coixgres trouve, par les textes 
de l'Aspremont, le préambule du Roland de Venise IV et Nicolas de 
Vérone, une confirmation éclatante. 




