
A PROPOS DE QUELQUES NOMS DE LIEUX 
DE LA C H A N S O N  DE ROLAND» 

par PAUL AEBISCHER 

A MartZn dc Riquer, en commun souvenir 
de Chcrnulile de Munigre. 

~ e '  croyez pas, mon cher ami, que si je joins votre nom dans cette 
dédicace 3. celui de Chernuble de Munigre, le vassal de Marsile dans 
le texte dJOxford de la Chanson dc Roland, ce ne soit que par simple 
jeu d'esprit, ou par suite de je ne sais quelle affectation de fantaisie 
baroque, ou par amour de l'extravagant : j'ai au contraire, pour agir 
de la sorte, d'excellentes raisons. 11 se trouve en effet que Cheruuble 
était le possesseur d'un des fiefs identifiables - nous allons revenir sur 
ce point - du royaume de Saragosse, et que ce fief, l'actuel Monegros, 
devait s'éteiidre jusqu'aur abords du rio Cinca, c1,est-&-dire tout á l'est 
des terres musulmaties. E t  je voudrais croire que vos ancetres, eux, 
habitaieut dans la partie occidentale de cette «marchen, la future Marca 
hispanica, marche nommément citée dans la Chanson, si bien qu'apres 
tout entre Benavent et les Monegros la distauce n'était guere considé- 
rahle : j'imaginerais volontiers qtt'il y a douze siecles, entre vos aieux 
d'une part et Chernuble de l'autrc, il y a eu de ces contacts frontaliers 
consistatit en expéditions nocturnes, en razzias qui ne se soldaient 
guere que par le vol de quelque tete de bétail, de quelque belle mu- 
sulmane aussi ou de quelque chrétienne aux cheveux blonds. Région 
que j'ai parcourue des dizaines de fois, désert des Monegros, pauvre 
fief de Chernuble que j'admire comme étant l'un des paysages les 
plus impressioniiants de I'Espagne, par son dépouillemeut et par 
la magnificence de ses couchers de soleil. Région toute proche d'autre 
part de cette Cerdagne qui, par un double et siiigulier hasard, a fait 
de moi, grace & vous, ce que iious appelons un aPere Rollandisten. 
Invité el1 1947 & donner trois conférences aux cours de vacances or- 
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gaiiisés cette année-li par l'université de Barcelone i Puigcerdh, j'eus 
le plaisir d'y rencontrer le professeur Kohler, qui préparait alors un 
voliime de mélanges en l'honiieur dJErnest Hoepffner; il eut 
I'amabilité de m'inviter i y collaborer et, comme un article d'his- 
toire littéraire s'imposait, je pris le parti de coucher sur le papier 
les idées que depuis lorigternps je dévelcppais i mes étudiants 
concernant l'épisode de Baligaiit, épisode qui i mou avis est une 
des pieces maitresses du Xo!un.d d'oxford. L'an d'apres, ayant &té 
réinvité h Puigcerdi, c'est vous que j'y trouvai: vous voulíltes 
bien apprécier favorablcment mon articlc qui vetlait dc paraitre et 
exprimer le vceu que je contiitue nies recherches sur la Chawson. Mes, 
vogages en Espagne se coiijuguant alors avec des séjours en Scaudina- 
vie, je décidai de m'wcuper de la I<urlu+nagnÚs saga: et voili commeut, 
grace 2 vous, grice i Puigcerdh, grice 3 mes amis bareelonais, je 
fus amené 2 reprendre certains points de l'histoire de l'épique fran- 
caise, i les éclairer d'une Iumiere d'autatit plus nouvelle qu'elle ve- 
nait du nord, et qu'elle se mauifestait en des langues que les romanis- 
tes ne pratiquent pas couramment: 

On a beaucoup disputé depuis un siecie des noms de lieux de la 
Chanson de  Rolund. Inutile de refaire ici l'historique de ces recher- 
ches et des examens plus ou moins critiques auxquelles elles oiit donué 
lieu: qu'il me suffise de fixer certaines étapes. Gastou Paris a noté 
que le Roland acite surtout des villes situées entre Roncevaux et 
Saragosse, ou aux environs de cette derniere, comme Valteme (Val- 
tierra), Tuele  (Tudela), et la terre de Pine, qui, si je ne me trompe, 
doit se laisser retrouver dans les environs de ces denx ~~illesa,' ce qui 
du reste est probablcment iiiexact. Quant aux autres noms qu'il 
mention~ie, Sezilie, Noples, Commibles, Cordres et Galne, I'illustre 
romaniste est hésitant, et se coittente presque toujours de rejeter pn- 
rement et simplement les solutions proposEes jusqu'alors. Plus de cin- 
quante ans apres, Boissonnade lui aussi a recoiinu que al'Espagne de 
la Chalzson de Roland est surtout celle de I'Ebre, que les limites que 
lui assigne le p d t e  sont les ports d'Aspe, Durestant, Daroca de Ji- 
loca ou Dureran.= Constatation géiiérale exacte dans son ensemble, 
bien qu'elle soit basée sur des identifications hasardées, puisqu'on 
ne sait en réalité commeut identifier Durestant, et qu'il est bien 
improbable qu'il s'agisse de Daroca ou de Durera. 

l .  G. P[hnir], LB giogrnpliie dc la ,Chanson de Roland, in Revuc critique d'hi~~oirc 
cr de la littdrature, B a n d e ,  T semestre (1869), pp. 173.176. 

2. P. Borsrori~aoñ, Du n0uU.W" sur lo Ch~nron  'de Roland, Paris, 1923, pp. 74 aqq. 
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Mais Boissonnade, qui était un historien de valeur en meme temps 
qu'un toponymiste amateur, n'y regardait pas de si prPs, et se con- 
tentait de bien peu pour retrouver dans la nomenclature géographique 
moderne les noms de lieux de la Chanson de Roland. Un des exem- 
ples les plus aptes 2 faire toucher du doigt la fantaisie de sa méthode 
est sans doute son identification de Co++mzibleq endroit cité au vers 
198 dJOxf. comme étant celui d'une des cités conquises par Roland 
pour son oucle. Pour Boissonnade, Commibles n'est autre que Mo- 
nubles, desfioblado qui appartenait a l'archidiaconé de Calatayud et 
au diocese de Tarazona-Tudela. AprPs avoir réduit sans crier gare 
Comnzibles en Co+>zibles, le savant historien cotistate que, adu point 
de vue philologiquen, Mo~tt~bles ne s'éloigne pas de Comnibles: uils 
ont le meme nombre de syllabes ; la derniere de res syllabes est abso- 
lnment la meme dans Conzibles et dans Monubles; ils ont exactement 
le meme nombre de lettres. 11s occuperaient dans la strophe la meme 
place, confortue au ry thme~ . 3  C'est le cas, me semble-t-il, de rappe- 
ler le proverbe italien : Chi si contenta gode. Et, pour m'en tenir 12, 
trouvaiit au vers 1555 le nom d'Escababi, porté par un chef sarrasin 
auquel Rolaud tranche la tete 3. Roncevaux, il estime que cet an- 
throponyme arappelle singuli.+remcnt le village d'Ezcaba, d a n ~  la 
vallée d'Ezcabarte et dans le district de Pampelune~ ,~  sans qu'il ex- 
plique comment et pourquoi un toponyme serait devcnu un aiithropo- 
nyme, ni comment et pourqnoi le nom d'un village basque se serait 
transformé en un nom de guerrier sarrasin. 

11 est clair que de pareilles exagérations, ou mieux de pareilles 
aberrations, ne pouvaient que provoquer chez les esprits pondér'és 
une juste réaction ; et  l'on comprend presque que M. Menéndez Pida1 
ait pu admettre que ton5 les noms géographiques cités par la Chanson 
sont fabuleux, qu ' i  l'exception de Cordres, dont il est hors de donte 
selon lui qu'il est rtune adaptatiou du mot 'dactylique' espagnol Cor- 
doba, aucun autre ne peut &re identifién, et qu'il est donc vain de 
s'attaclier a reconstruire cette géographie fantastique, aen corrigeant 
par exemple Balagz~er pour Balasgued et Tud,ela pour Tuelen, étant 
donné qu'ail s'agit d'appellations qui échappent la réalitéo, que ce 
n'est la que ula preuve d'un goiit, fort ancien en France, pour-situer 
l'action des épopées hors de toute réalité historique et géographique, 
particulierement lorsqii'il s'agit de guerres menées en Espagnen, que 
ules conquetes de Charles en Espagne, avant le désastre de Ronces- 
vaux, ne sont qu'un répertoire de noms fabuleuxo, du fait que ade- 

3. P. BO~SSONNADZ. Op. Ch., P. 122. 
4. P. Boisso~~mr,  op. &t.. P. 107. 
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puis le XIe siecle au moins, l'épopée francaise vivait dans un complet 
esprit romanesque, friand de pays imaginairesn." 

Mais l'équation Sarraguce=Saragosse n'est iiullement imagiiiaire, 
pas plus que Rencesvals=Roncesvawr. Voir par ailleurs Tudela dans 
le Tue8e d'Oxf. est d'autant moins osé que les textes norrois, hasés 
sur un manuscrit francais aussi ancien que le Digby, mauuscrit fran- 
cais dont une des caractéristiques était précisément le maintien du 
-d- íntervocalique provenant d'un -t. plus aiicieii, fournissent les 
graphies Rudile et Crudek (cette derniere figurant dans le fragment 
o, le premier en date des manuscrits de la Saga af .Rz~nzivals ba f j  
daga), graphies qui toutes incorrectes qu'elles soieiit, témoigiient en 
faveur d'une lecon origiiiaire Tudele.' Et j'ai montré ici meme, il n'y a 
guere, en faisant appel i certains traits de morpbologie et de phonétique 
locales,' que Sebre et Balagr~et peiivent saris difficulté, quoi qu'oi~ e11 
ait dit, etre ideiitifiés a 1'Ebre et 3 Balaper .  Pourquoi enfin; au 
nom du ciel, refuser de voir dans la aterre de Pinen du vers 199 tout 
simplement le Pina des environs de Saragosse, solutioii proposée déji 
par Tavernier - mais non comme le prétend i tort Boissonnade 
par Baist, pour qui en effet ndie terre de Pine ... schwerlicli mit 
Pina bei Saragossa zu identifizieren istn,I0 opiuioii qu'il ne motive 
du reste meme pas -, taiidis que Boissonnade penserait, avec moiiis 
de vraisemblance me semble-t-il, i l'inna ou Penna en Sobrabe? " 

Tout cela est tres beau, va-t-ou m'objecter. Mais iie serions-nous 
pas déja sur le chemin glissant et trompeur des ideiitifications arbi- 
traires? Certes, entre les étymologies d'uii Meyer-Lübke, fondées 
presque toujours sur le roc, et celles, irisées et fragiles comme une 
bulle de savon, d'uu Leo Spitzer, la distance est grande: mais oii 
se trouve la limite précise qui sépare les unes des autres? Ce qui peut 
sembler couvaincant a te1 savaiit peut paraitre douteuñ ou faux i te1 

5. R. MINBNDEZ PIDAI, La Chinrnn de Roland cr la trndirion Ppique des fvunn, 
Pañs, 1960, pp. 159-161. 

6 .  P .  Ans i sc~an ,  Rolandiano boreaiin. Lo Saga a f  Runiivals bardaga et ser dénvér 
rcondinnve$ mmparér d la Chanron de Roland. E~rai de reilar'ration du munrr~mir frunpir 
lrriliré par le traduetmr nomoir, in Publicarims de la FanrltC dcr LetrrE~ de I'UniuerritP 
de Lournnne. X I ,  Lausannc, 1954, p. 101. 

7. P. Arsisc~en, Lcr graphicr roponymiqr<ei <iSebre» er «Bi?lagucr» de lii irChunlon 
de Rolandn, mr. Digby, in Uolcrín dc la Real Academia de Bucnor Leiror dc Blircclonu, 
vol. XXVIII (1959-1960), pp. 185.209. 

8. W .  T*vin~irn,  Bciflige zur Rolandrforrchu~ig. 111. Turoldui ( 2 .  Porrieizung), iii  

Zeitschtifl für fr~nzüsirshc Sprarhe und Lifc~air<r, vol. X X X I X  (1913), p. 140. 
9. P. Borswiir~aor, opi "t., p. 114. 
10. G. B~rsr ,  Varia'onm übrr Roliind 2074, 2156, in BcifrOge zur romonirchcn und 

cnglirchcn Philologic. Pertgobe für Wendelin Focrrter zum 26. Okrobn 1901, Halle a .  S . ,  
1902, p. 218, natc 3. 

I l .  P. Boissolr~~oa,  op. de., loc. Ut. 
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autre: c'est dire qu'on ne prendra jamais assez de précautions pour 
élucider les problemes qui nous intéresseiit. Précautions dont la pre- 
miPre consiste a ne point prétendre tout expliquer, i admettre d'en- 
trée de jeu qu'un certaiti nombre de ces toponymes rolandiens ont 
pu naitre de la fantaisie de l'auteur, qu'ils n'ont aucun correspondant 
dans la réalité. Précautions dont la secoiide consiste 2 ne point aller 
chercher trop loin de Saragosse les noms de lieux actuels dans les- 
quels on prétend voir les noms cités dans la Chanson: cela pour la 
simple raison que Irs identifications siires ou,presque seres auxquelles 
ou a jusqu'ici abouti ne se iapportent guere qu'au bassiti moyen de 
I'Ebre, de Roncevaux a Balaguer. Précautions dont la troisieme pos- 
tule l'utilisation jndicieuse, quand elles existent, des variantes four- 
nies par tous les manuscrits du Roland, et non pas seulement par 
Oxf. Comme l'a justement remarqué M. Burger, eil arrive souvent 
au copiste dlOsford dc trébucher précisément sur les noms propresa, 
dans les cas par exemple de Datliun E Balbiun pour D t h a n  e Abirun, 
de quascaz ~uarine pour qu'ad cllomrie, d'l'slondc pour Irlande, et 
dans d'autres encore, pour lesquels ala bonne lecon est fournie par 
l'un ou l'autre des remaniemeiitsn.la 

* * *  

Mais treve de théorie, et commencons par Munigre, en laissant 
de caté le prénom Chernuble porté par notre personnage, prénom qui 
n'est évidemment qu'une invention pure et simple de I'auteur. 11 
n'est pas aisé, ai-je remarqué nagu&re,13 de rétablir rétat  de la gra- 
phie originaire de ce nom de lieu, du fait que les divers manuscrits 
de la Chanson fournissent des données assez dissemblables. Le  ma- 
nuscrit V,, en effet, parle de acornuble de Valnigren,'Ve meme que 
le texte norrois précise que ce personnage était <<de cette ville qui 
s'appelle Valnigern '" - le ms. b ayant la lecon Valterne due 3 une 
évidente confusion -. D'autre part, le manuscrit de Chateauroux a 
acornuble de Mont Nigren," tandis que celui de Cambridge a aGes- 
menble ... de Brunorren." Cette derniPre lecon étant aberrante, res- 
tent en présence d'un c6té le Munigre de Oxf., duque1 on peut rap- 

12. A. Bu~osn ,  Sur la g!ographie du Ruland 61 ro date, in Rornania. vol. LXXlV 
(1953), p. 159. 

13. P. Areirc~ra, Rolondiuno borenlio, p. 156. 
14. Les terter de la Chanson de Roland édités por Rooul Morticr. t .  U, Lo vcrrbn 

de Veniie IV,  Paris, 1941, vers 916, p. 27: d. La Chanron dc Roland nel lclto orro- 
nanzBro franco-iralidno. e.  o. G .  G ~ r c r  Qurimzzn, Torino. s. d . .  vers 917, p. 50. . . 

15. P. Arairc~rn, op. O:., p. 156. 
16. Le, tcxter .., t .  IV, Lc m~nurmit  de Chbteeurour, Parir, 1943, vers 1352, p. 39. 
17. La texrcr ..., t .  VII, & tcxte dc Carnbridge, Parir, 1943, vcrs 251-252, p .  8. 
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procher le Mont Nigre de CV,, et de l'autre le balnigre de V ,  et le 
Valniger du teste norrois. 11 n'y a doiic ici aucuiie raison de refuser 
la priorité & la leqon Digby, étant donné que le Val-  parait &re uiie 
interprétatioii postérieure d'un h!íon- ou Mont- qui aurait été la ieqon 
origiiiak. Mais s'il est exact, ainsi que I'a remarqué Tavernier," que 
la coiicordance d'OV, et de CV,. assure que le -g- dc Munigre est 
ancien, il n'en est pas nioins vrai que, la laisse LXXVIII assonant 
en -ei-, ce Munigre doit etre émcndt en *Muneigre. 

Forme qui, tout autant que Munigre, est bien proche de Mone- 
gros. Je ne sache pas que ce topoiiyme ait jamais fait l'objet d'une re- 
cherche étymologique sérieuse. L'assertion de Boissonnade que los 
M o n e g r o ~  doivent leur 11om peut-etre au avoisinage de l'ancienne ville 
celtibérienne de Munebrega, située noii loin de 1&n,lB ii'a aucun fon- 
demeiit du fait que cette localité est sise en réalité & 14 km au sud de 
Calatayud, c'est-&-dire ?I plus de cent treute kilom~tres de Bujaraloz, 
et qu'au surplus on ne pcut rapprocher phoiiétiquemcnt "Mtcneigre, 
Munigre de Mt~uebrega. Sotre auteur suggere du reste une autre pos- 
sibilité, & savoir que le nom en question soit dfi & l'aspect général de 
la régioii, soit, j'imagine, i la tonalité sombre de cet eiisemble sans 
guere de verdure que constituent los Moiiegros. Possibilité qui de- 
vient une certitude lorsqu'on sait, comme a bien voulu m'eii informer 
M. Lacarra, que des documents du monastere de Sigena, conservés 
aujourd'hui aux Archives de Huesca, mentionneiit en 1188 un alocum 
que dicitur Campus asinorum in Monlenigroo - il s'agit évidem- 
ment de l'actuel Candasnos -, que ~Montisnigriu apparait aussi en 
1226, et qu'en 1229 ce inoiiastSre devient propriétaire de aillam villam 
de Borgalaroz quam in Montenigro ... habemusv, soit de Bujaraloz. 
Notons au siirplus qu'il existe a l'extrémité est des Monegros, i une 
quinzaine de kilometres au sud de Fraga, dans un angle que dessineni 
le Segre et l'Ebre, une élévation de qiiatre cent dix metres environ 
appelée Montnegre. 

11 y a, comme preuve de l'identi'té de Munigre et de Monegros,, un 
tout autre élément eiicore, que je ne voiidrais pas négliger et qui n'a 
du reste pas été négligé iioii plus par Boissonnade : I'élément des- 
rriptif fourni par la Chanson quaiid elle parle du fief de Cheriiuble. 
Ce grand seigneur paien, quand il s'avance pour demander de com- 
battre les Franqais, qu'il se préseiite avec sa chevelure flottant jus- 
qu ' i  terre, dans toute sa puissanee herculéenne, dit que 

18. W. TAvennian, ori. ci t . ,  p. 140, note 26. 
19. P. B o i s s o r N A ~ ~ ,  "p. d., p. 94. 
20. J. BÉnirn, Ln Chnnson de Rolalid. Com»ientoirei, Paris, s. d.  119271, p. 210, note 

avec raison que dinn Ic «$o dit>i du tcxte di1 a pcut-euc commc aujct Chernuble, et 
qu'ainai la vantcrie du perronnage commencerait ici, en styh indirect. 

[SI 





46 PAUL AEBISCHER 

Cordres - telle est la graphie du ms. Digby - est mentionné deux 
fois tout au début du Roland. Lorsque Marsile songe i envoyer une 
ambassade ?i Charlemagne, il sait que ce dernier oest al siege a Cordres 
la citets (v. 71) ; et au moment 06 Blaiicaiidrin, son ambassadeur, 
arrive aupres de l'empereur, celui-ci est nbalz e lieza, car alordws 
a prise e les murs peceiezn (v .  97). Qu'il s'agisse d'uiie ville située 3. 
quelque distance de Saragosse, mais non A une tres grande distance, 
voili qui est évident : c'est donc avec raison que Gaston Paris déji 
a rejeté l'identificatioi~ de Cordres avec Cordotcc, puisqu'ail est clair 
que la ville drsignée par ce mot est, couime les autres, prPs des Pyré- 
nées. E n  effet - continue-t-il -, Cliarlemagne est au siege de Cor- 
dres quand Marsile délibere avec ses conseillers ; Marsile envoie son 
ambassade qui arrive la meine jour, quand la ville est prise, et il semble 
que ce soit encore le meme jour que Gaiielon, aprPs etre allé i Sara- 
gosse avec les eiivoyés de Afarsile, rejoiiit Charlemagne dans soii camp. 
Mais Cbarlemague n'est plus devant Cordres ; il "aproismet suti re- 
paire", c'est-á-dire, je pense, qu'il s'est rapproché de F r a i i c e ~ . ~ '  Ar- 
gumentation qui a été reprise dans d'autres termes, mais d'une facon 
moins convaincante, par Boissonnade, quand il dit que «Cordres est 
certainement dans le bassiii de 1'Ebre sur la route de Saragosse i Pam- 
peluiie et aus Pyréiiées. L'ambassade du roi Marsile y parvieiit en 
une seule joicrnée, quand la ville est prise. C'esl également en une 
journée que Ganelon revient de sa mission i Saragosse et rejoint Char- 
lemagne au camp des Francs. C'est seulement dans un conte de fées 
que le trajet entre Cordoue et 1'Ebre pourrait etre accompli en un 
laps de temps aussi conrta E t  ce meme savant reinarque que Cor- 
dres avait d'ailleurs une ccrtaiiie importance, égale ou meme supé- 
rieure i celle de Valtierra et cl'autres villes dont le trouvhre fait les 
chefs-lieux des grands vassaux de Marsile, qu'uelle occupait une 
position géographique heureuse, sur les confins des trois Etats de 
Navarre, d'Aragoii et de Saragosse~, qu'elle se trouvait i un noeud 
de routes, et qu'elle était dominée par un chateau-fort et avait conservé 
jusqu'au XIVe siecle sa population mauresque. J'ajouterai i ces in- 
dications ceci encore, que le Site de Cortes a été tres aiiciennement ha- 
bité,'* ce qui, chose curieuse, pour le dire en pagsant, est le cas éga- 
lement pour Valtierra?' 

27. G .  ~ [ A R I S ] ,  nrt. cit. ,  p .  176. 
28. P. B o i s s o ~ ~ ~ o ~ ,  op. d., pp. 126-128. 
29. Voir J .  MALUQUER DI MOTES, Co?~t~bu&Ún al cswdio del crlrato ruperior del 

poblado de Cortes dc Navanil .  in Príncipe de Viano, aso XVII (1955), pp. 117-132 (avcc 
une bibliogrnphie); J .  M a r u ~ u r ~  DE Mnrrr, L. VÁzpuri De PARCA. Auance del estudio de 
la ncrrópolir dc iiLn Alalaya>> Cortes de Nounrrn. iii Prínipc dc Viv'iuna. arío XVIll (1956), 
er surtoul l .  M d r u a u r ~  oe Morss, E l  yMmicnto hallrrdrico de Cortcr de Navarra. Ertu- 
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tioii de Ferdinand Lot,3' n'est nullemeiit Cordoue. C'est qu'il nous 
faut bien adniettrc ceci, que les Cordres épars dans l'épique fran- 
caise désignetit au moins trois localités tres distinctes. Comme l'a 
justenient mis en lumii-re M. Biirger, l'identité du premier Cordres, 
celui du Rola?zd d'oxford, avec Cortes de Navarra u116 souleve aucutie 
difficulté et s'adapte admirablement aii récit de T u r o l d ~ . ~ "  Mais le 
savant genevois remarque pertiiiemmeiit, d'une part que Ksaiis 
doute, Cordres est en vieus-iranqais l'équivalent du latin Cordulia, 
du f ran~ais  Cordoti'en, mais que de l'autre M. Grégoire a moiitré que 
le chanson de Guibert iE'Andrenas, au vers 1298, mentioniie une cité 
de Cordres qui est certainement Coritithe, dont le nom grec Kipivflo~, 
s'est prononcé Káp:Ooc des le VIe si&cle.de notre &re, et que l'iota 
atone est tres vite tomhé dans la pronuiicialion vulgaire, d'oh KtpOoc, 
Si bien que M. Burger coticlut que usi Co~inthe a pu etre appelée 
Cordws, A pliis forte raison Cortes ; on imagine en effet saiis peine 
que les clercs qui accompagilaient les armées fraiicaises en Espagne, 
appreiiant qu' i  quelque distance de Tudela, ou opéraient les chré- 
tiens en 1087, se trouvait une ville du noin de Cortes, l'aient im- 
médiatement identifiée 3 la Cordt~ba .des chroniques latines, dont 
Adhémar de Chabanties disait qu'elle était le point extreme des con- 
quetes de Charlemagnen el que, bref, uCordres est bien une Cordoue, 
mais cela ne l'empeche pas d'etre Cortes et non la capitale andalouseo. 
On ne saurait mieux dire. 

* * * 

C'est donc aux eiivirons de Cortes, alors assiégée, que Charlemagne 
avait dressé son camp ; c'est l i  qu'il se tenait avec soti état major, la 
qu'arrivent les envoyés de Marsile, Blancandrin et ses neuf compa- 
gnoiis, quelques heurcs apri-s que l'empereur avait conquis la ville. 
C'est de 12 que les ambassadeurs paiens repartent pour Saragnsse, ac- 
compagnés par Gaiielon. Aii cours de ce bref voyage, la conversation 
s'engage entre les deux chefs de mission. Cette conversation, Blan- 
candriii, diplomatiquement, l'introduit par un éloge de Charlemagne : 

39 F. Lor, Eruder sur les légender épiqucr franpiser. V .  Li? Chanson de Rolind. 
A propol d ' r m  livra rérent, in Romania, t. LIV (1928), pp. 362-363. - Les Iignes con- 
s a c r á s  d Cordrrs par Boirsonnadc et Ferdinand Lat son d'iilleurs fort amusantes, du fait 
qu'eltcs prouvent que ces savants ont été plus des savants de cabinet que des voyageurs. 
cc qui parfois eit déplonble. Baissannade. en effet, op. cit.. p. 127, comme dernihe 
prcuvc que Cordrcr nc pcut f u e  Cordoue, dit que ala forme laune Corduba. qui a dame 
Córdoba en eípagnol, ne peui avair ahouri i unc forme roinane fraqaise teUe que Cordrcs~.  
A quoi Lot répond, art. cir.. p. 363, ,que u l i  farrne Cdrdobn a cerwinement erirté p i sque  
la bastidc de Cordres danr le Midi lui doit san nom>, : 2 ne se doute mfme pas que cettc 
accentuation sur la syllabe initiable est déja celle de la villc andalouse. 

40. A. Bo~orn,  or:. cii., pp. 167.168, 



ce grand conquérant, dit-il, qui a porté ses armes victorieuses jusqu'en 
Pouille et eii Calabre, jusqu'en Angleterre aussi, 

Quc nus requert $a en la nostre marche? (vers 874) 

A p r k  une réponse assez vague de Ganelon, Blaucaiidriu insinue 
que peut-&re l'empereur est mal coiiseillé : quoi Ganelon, encore 
sous le coup du choix périlleux dont il a été l'objet, choix qui a été 
provoqué par l'interveiition de Iioland, remarque que ce dernier est 
seul, par son orgueil, A inciter son oncle 3 poursnivre la guerre. Et ,  
pour donner un exemple de cet orgueil, il apporte ce témoignage : 

Er niatiii sedeit li empere siiz I'umbre, 
Vint i ses nies. out vestue sa brunie, 
l2 out pí,:ilel ile juste Carcasoiiic; 
En sa main tint une oermeille pume: 
aTenez, be1 sin, dist Rollant a sun unclc, 
De trestuí. reis vos present les curiines!~ (vers 3831388) 

Seul, dans ce passage, nous intéresse le nom de Carcasonze. 11 était 
certes tentant de l'identifier avec celui de Carcassonne : aussi bien des 
commentateurs s'y sont laissé prendre, depuis Léon Gautier " jus- 
qu'3, tout récemmtnt, M. Whitehead 4 a  et Hilka-R~hlfs.~ ' .  Et s i  dans 
les éditions Bertoni"' et Roncaglia *' le nom de Carcassonne est suivi 
d'un point d'interrogatioii, c'est que des 1927 Foulet.avait exprimé des 
doutes conceriiaiit le bien-fondé de cette solution: a11 n'est ni siu 
- avait-il dit -, ni probable, vu le contexte, qu'il s'agisse de Car- 
cassoiine en Languedocn ."' 

Observation qui est le bon seiis meme. Cortes, en effet, est sépar'é 
de Carcassonne, ?i vol d'oise;iu, par prZs de trois cent cinquante kilo- 
metres. Est-il admissible que Roland, chef de l'état-major de l'armée 
franqaise, Roland qui a di3 sans doute combattre pendant le siege de 
la ville, ait quitté son poste, traversé tout l'Aragon, toutes les Py- 
rénées, puis les monts et les vallées du haut Languedoc, pour s'a'don- 
iier A la chasse? Cette expédition, ce délassement si l'on veut, aurait 
demandé plusieurs semaines: or le texte suggere tout simplement 
qu'un jour que les opérations chomaient Roland ait pu solliciter de 
l'emperenr un congé de quelques heures, qui lui permit de se livrer $ 

4 La Chinran dc Rul:iiid, l'cxtc oifiqt6r.. par 1.60s Gzuiirn: Jc cire I'idirion dc 
Tourn, 1920, p. 464. 

42. La Chanson de Roland, p. p. F. WHITLHEID, Oxford, 1946, p. 169, 
43. Dnr alrfronz61ische Rdonddicd nodi d n  Oxfardcr Handichrifr, hecausg. van ALPOWS 

Hirn*. 4 .  verbesscrte Adlage berorgt von G e ~ ~ a m  ROIILTB, Tübingcn, 1953, p. 113. 
44. G.  BERTONI, L. oChunron de Rolondi~. Editio minor, Fircnzc, 1935, p. 427. 
45. Lo «Chanron de Rolondo, a cura di Av~rrio  RoxcAcrir, Modcna, 1947, p. 238. 
4 J .  B r h i a ~ ,  Lo Chanwn de Roland. Commenraircl, pp. 508.509, 



50 PAUI, AEHISCHER 

un sport qui, 3 défaut de combats singuliers, lui plaisait. Logique- 
ment, ce nom doit s'appliquer, s'il n'est pas dG 3 I'invention pure et 
simple du @te, 3 une localité sise aux environs imtnédiats de Cortes. 

Une identification me parait des plus plausibles, sinon certaine. 
Dans le cas particulier, les graphies des manuscrits autres qu'Oxf. 
ne nous sont malheureusement d'aucune utilité. La scene de la vaii- 
tardise de Roland, qui frise d'ailleurs I'irrespect et I'irrévéreuce, n'a 
pas été comprise par Conrad, lequel attribue un seus tout autre A ce 
passage ;"" l'épisode est trrs réduit dans le texte norrois, oil 1'011 ne 
rencontre aucun toponyme." Etant donné que V ,  lui aussi abrege 
inintelligemment," et que lui aussi ne situe pas la chasse, il s'ensuit 
que seul C et V ,  mentionneiit le toponyme qui nous intéresse, ie nia- 
nuscrit de Chateauroux donnant ~Carcasone, une boiie citéa,5', et V ,  
~Cartasoine une b n e  citén," lesons qui ne nous apprenuent rieii. 
Mais la géographie, elle, iious enseigiie qu'a viiigt-cinq kilometres 
3 peine de Cortes slél&ve la tres ancienne ville de Tarazona, la nTo- 
lede aragouaisea, ce Tz~riasso ibere, siege d'uu éveché des I'époque 
wisigothique, qu'isidore de Séville appelle Tirassona et Tarasuna les 
géographes arabes," la graphie Tarassona apparaissaiit des le début 
du XIIe si&cle." Ne serait-il pas possible que ce soit la l'endroit oa 
Roland est allé se distraire A la chasse ? Ce toponyme, qui aura eu la 
forme "Tarasowe ou "Tarasonie dans l'original de la Chanson, avait 
tout comme Cortes la malchance de ii'etre pas connu des scribes : et 
de meme que ce dernier a bien vite subi la coiitagion de Cordres 
oCordoueu, ainsi notre "i'arasowe serat-il deveiiu Carcasonie sous 
l'influence du nom de Carcassonns, plus connii des copistes et des 
auditeurs de la Chanson. Transformation d'autant plus facile ?i expli- 
quer que, paléographiquement, il n'est pas toujours aisé, daiis l'écri- 
ture des XIe et XIIe siecles, de distinguer un t- initial d'un c-. Cette 
identification, en tout cas, permet d'expliquer aisémeut l'épisode eii 
question, sans obliger Roland A utiliser quelque Clavileño. 

Rien n'est moins sur, hélas, que la sigiiification et l'étymologie 
de la aTme Certeiner, mentionnée par la CItanson de Roland. Ce que 

47. Lcr rcxtcs . . ,  t .  X. Lc icxre de Conrud. Paris, 1944, verr 1840 c t  ruivants, p. 37. 
48. P. Aes i sc~ra .  op. cit., p. 116. 
49. Lci rexicr , c. 11, La ucrridn de Vniirc I V ,  Piris, 1941; p. 9 ,  laihsc 25. 
50. Les trxrcr ..., t. 1V. Lc monurrrii dc Chiitcasrour, Paris. 1943. vcrñ 577, p. 16. 
51. Lcr tcxtcj ..., t .  V ,  Le monrismir de Vcnisc W ,  Pnris, 1942, p. 6 dcr photognphics. 
52. E. LBvi-Paov~w~.*i . .  La pininrr<lc ibériqr'c orr taqyrn dgc d'opp'i~ Ic Kitob ar-Rilrud- 

nl-mi,,,? . . ,  Leidcn, 1938, pp. 81 et 150. 
53. Jc doir ccs rcnsrigncmcntr i I'imabilité dc M .  Lacaria. 
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celle-ci nous dit est qu'apres que Ganeloii, revenu de Saragosse, eut 
apporté i l'empereur les clefs de la ville, en meme temps que les 
otages, les préseuts et les proiriesses de Marsile, l'imposaiite armée 
des Francais se mit en route vers le nord. Charles prend les dispo: 
sitioiis nécessaires pour assurer ses derrieres, dispositions reiidues 
plus nécessaires par les reves prémoiiitoires que Dieu lui a envoyés : 
sur la proposition de Gan~lon,  il charge Koland de comuiauder l'ar- 
riere-garde, et place sous ses ordres les pairs et v i n e  mille guerriers 
éprouvés. Et tandis que les troupes impériales continuent leur route 
et parvienuent i la Tere Majur, tandis que Charlemagne, qui prévoit 
le pire, pleure déji la perte de ses fideles, Marsile, avec son arniée 
promptemetit réunie, chevauche vers la Tere Certeine. Tere Ceri.eine 
i propos de laquelle on a beaucoup écrit : tautot on y a vu un iiom 
propre, une dénomination géographique, celle presque toujours de la 
Cerdagne ; taiitot o11 a expliqué cerheine comme un simple adjectif, 
tdre ccrteitw ayant la valeur de nterre firme, silre, plateo. La pre- 
miere chose i faire, me semble-t-il, est d'examiner el1 détail le pas- 
snge oii figure i'expressioii discutée. Les paiens, dit le poete 

I'uis si clievalchenl par mnlt graiit co~iteti$un. 
La Tere Cciteine e les vals e les munz: 
De cels dc France virent les gunfanuns (vers 888-857), 

comme I'a imprimé Bédier. E t  ce deruier traduit aiiisi : oPuis, i inar- 
ches forcées, par la Tere Certaine, tous chevaucheiit, passent le; 
vaus, passent les moiits : enfin ils out vu les gonfauons de ceus de 
Franceo." Sraduction qui ne tient pas compte du fait que l'éditeur 
a crii dcvoir mettre un point zi la fin du vers 855, ce qui a pour ré- 
sultat que le vers suivant n'a pas de verbe, les deux upassento étant 
des adjoiictions qui n'ont aucun correspondant dans l'origiiial: 
- On sait d'autre part que le vers 856 a un premier hémistiche de 
cinq pieds, au lieu de quatre. M. Whitehead a remédié au premier 
de ces inconvénicnts en ne faisant qu'une phrase des deux vers 855 
et 856, mais il a conservé intact "La tere cer te ine~, '~  taiidis que l'é- 
dition Hilka-Rolilfs place la entre parentheses," alors que M. Kon- 
caglia le supprime tou t  i fait."' 

11 est évident que, quant au second poiiit, la correctioii est des 
plus aisées. Reste savoir si Tere Certeine, dans l'original, a le 
droit de se présenter saiis l'article. Etant douné que ce toponyme 

54. La Chanran dr; R~land,  publiCe... er irrduitc par JUSEPH H ~ ~ I I R ,  8' édit., Paiis. 
s. d . ,  pp. 74 ct 75 .  

55. Lo Chansui, de Roisnd, p. p. F. W i n r ~ ~ ~ a o ,  p. 26. 
56. Dar alrfronzolNchs Rolandrlicd . . ,  p. 24. 
57. La cchonron rlc Rolandii, a mn di AORELIO ROKCACLIA,. p. 87. 



- si c'en est u11 - ne se préseiite qu'uiie fois dans le texte Digby, 
nous ferons appel A l'analogie de Tere Mnj~br. Or ce dernier est 
mcntionné cinq fois saiis article (vers 600, 952, 1659, 1784 et 1532)~ 
et une fois seulement accompagné de l'article: u...vencnt a la Tere 
Majurn (vers 818). 11 y a donc une clianee contre cinq que l'original 
doniiait aTere Certeineo : et si le scribe du ms. Digby, au vers 856, 
l'a muni intempestivemeiit de l'article, c'est que sans doute il avait 
eticore daiis les doigts, si je puis dire, le ala Tere Majurn du vers 
818 copié peu auparavant. 

Quant au premier point, la tradnction de Bédier rend parfaite- 
ment, par sa double adjondion de apassentn, le sens de la phrase : 
le point terminal du vers 85 j  doit par conséqueiit etre supprimé, et 
chevalcltent a donc trois complénients. Mais c'est qu'alors on est en 
droit de se demaiider si l'auteur de la Chanson rendait vraiment I'idée 
de utraverser ?i cheval, passer ?i cheva! par)) au moyen du verbe che- 
valclzsr. Ce verbe est usité quarante-trois fois daiis le texte Digby : 
vingt-huit fois absolument, dans des cas comme "Tant chcvalcherent 
Cueiies e Blancandrinsu (vers qoz), ou dans des commandements ou 
des incilations, coilime uKar chevalchezo (vers 1175), acevalche, 
r e !  (vers 1662). Dans douze autres cas, il est accompagné d'urie 
prépositioii : 1 ." dewant (iiLi niés Marsilc . . . .Tut premereins cheval- 
chet devant l'ostn ; vers 1189) ; 2.' dejuste (~Dejuste  lui li dux Neimes 
chevalchet~ ; vers 831) ; 3." apr2.7 1aVeiz Baligant, ki aprPs tei che- 
valchetw ; vers 2979) ; 4.' od (~Marsilies ... Puis si chevalchet od sa 
grant ost batiieu ; vers 1469) et nI,i empereres ... Puis si chevalcliet 
od sa grant osto ; vers 2444) ; par (aPaien chevalchent par cez 
greigiiurs valeesu ; vers 710, aiusi que UE Olioer chevalchet par I'es- 
torn ; vers 1351, et "Li amiralz chevalchet par le campn ; vers 3463) 
et le composé par mi (aLi quens Rollant par mi le champ chevalcheto ; 
vers 1338, et <iE Malpramis par mi le canip chevalcheto ; vers 3421) ; 
6." suz (uGuenes chevalchet suz une olive halten ; vers 366) ; 7." vers 
(uVers dulce France chevalchet l'empererea ; vers 706). 

Lors donc que notre auteur veut rendre I'idée de atraverser un ter- 
raiii 3 chevaln, il use d'habitude de clzevalcher par (vers 710, 1338, 
1351 et 3421). Toutefois je me hate d'ajouter que clvevalcker est aussi 
employé avec uii complément direct. ~C'est le cas d'abord au vers 757, 
nNe mul ne mule que deiet chevalclieru, o13 notre verbe a sa valeur nor- 
male de amonter un animaln ; mais c'est aussi le cas du vers 405, 
aTant chevalcherent e vcies e cheminsn et du vers 3695, aCarles ceval- 
chet e les vals e les munzo, dont la teneur se rapproche fort de celle du 
vers qui nous nicupe. Nous admettrons donc que la leson asi cheval- 
rlierent ... Tere Certeine e les vals e les munzn est vraisemblable- 

[ 1 4:] 



ment correcte, et que l'usage qui y est fait de cl~ewalcher suivi d'un 
complément direct iiidiquant la localité ou l'accideut de terrain que 
1'011 traverse n'est pas incoiinu B notre po&te. 

Mais, cela admis, une observation s'impose. Des trois cornplf- 
ments de chewalclierent, le premier seul est démuiii d'article. S'agi- 
rait-il vraiment d'un toponyme, d'un iiom propre, tandis que des 
vals e les munio seraient seuls des noms communs? hTotre Tere  Cer- 
teine, en d'antres teriiies, serait-elle la Cerdagne? Solutioii qni a été 
admise, avec quelque hésitation le plus souvent, par nombre de cri- 
tiques, tels Gaston Paris qui se demande si le iiom de Cerda,c?lze 
a eu peut-etre une plus'large exteiision que ce n'est le cas aujourd'hni ; 
tels Jenkins," Hilka." Mais Gautier déjA avait rejeté cette identifica- 
tioii,"' et plus tard, Bédier-Foulet ont noté qu'ail serait incompr6- 
hensible qu'une armée, coiicentrée a Saragosse pour gagner au plus 
vite Roncevaux, prit le direction d'Urgel et de Puycerdan." A quoi 
Boissonnade, non certes sans raison, a remarqué, que cet itinéraire 
des troupes de Marsile n'est fantaisiste qu'en appareiice, puisque, 
sans compter qu'au cours du XIe siecle et au début du siecle suivant 
cctte vallée du Segre avait été le champ clos perpétuel 05 s'étaient 
heurtés musulmans et chrétiens, le roi de Saragosse n'a fait que tra- 
verser Terre Certeine, pour continuer A travers ales vals e les munzn : 
c'est dire que, pour surprendre Roland et les siens, il a procédé B 
une marche de flanc, afin que le mouvement échappat aux éclaireurs 
chrétiens ; que, sans etre vu, sans que la présence de son immense ar- 
mée ait pu &re décelée, il a longé les Pyrénées du Segre A l'Irati, 
d'oii cl'impression de stupeur qu'épronve Olivier, lorsque, du haut 
d'un observatoire naturel, d'un des puis qui avoisinent le col, il aper- 
p i t  les masses sombres des payens s'écouler, comme un torrent iuta- 
rissable, des forsts et de la gorge de l ' l r a t i ~ . ~ ~  

Hypothese, stratégiquement inattaquable, qui a ét& pleinement ac- 
ceptée par M. Burger," mais qui se heurte néaiimoins 3 diverses diffi- 
cultés, la premiere - et la moins grave, ainsi que nous ailons le 
voir - étant constituée par la forme Certeine pour acerdagneo, alors 
qu'on s'attendrait a 'Cerdeignc, puisque la Cerdagne est la Cerre- 
tania, la terre habitée par les Cerretani. Le nom latin, dans une 

58. G. P [ a ~ i r ] ,  orf. &f.. p. 176. 
59. L. Chanran dc Roland. Ozford Venid" ..., p. 238; mais cf.  la nace de la p. 72. 
M). Dar olrfrmeorirchc Rol~ndrlicd ..., p. 113. 
61. ,!A Chansen de Roland ..., &dit. cit.,, p. 465, qui renvoie i un i-claircisserncnr sur 

la g60graphie du Rolond pam danr la scptiemc édition de son ouvrage, edition que jc "'ni 
pu consulter. 

62. J. B ~ ~ B R ,  op. cif., p. 509. 
63. P. Roirroiiwnor. op. d. ,  pp. 130.134. 
M. A. BURCLR. e11 &t., pp. 161-162. 
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graphie plus ou moiiis approchante, n'est certes pas rare daiis les 
cliartes de la Marca hispanica : qu'il me suffise de.inentioniier les cas 
de «iii coniitütuni ¿ereCaniu» eii 918,' ciii C,eritania» et ~ i r i  comitatii 
Ceritane~isin en 982,"" aCerritanense+?i.u 'en 1129.'~ Mais il s'agit 1: 
vraisemblableme~it d'une réfectioii savante et relativeiiieiit récente, la 
forme courante étant Cerdania avec son adjectif Cerdaniensis dPs le 
TXe siecle : ~ i i i  pago Cerdoniea figure dans un acte de 843," ain comi- 
tatu C'erda~riao en 888,=' oCerdoniensen?n en 835 déji." Si un ain 
confinio Ceridaniaen en 871 " représente sans doute un moyen terme 
entre la forme populaire et la savante, uii type *Cerlania par contre 
m'est iiiconnu : et c'est poiirtant cclui qu'il faudrait pour expliqner 
iiotre Certeine. De meme, inutile de le dirc, un *terra Cerretana ou 
Csureta~riae est tout aussi imaginairc. 

En réalité, dans l'hypothkse la plus favorable, o11 iie sait meme 
pas eractement ce que représente Certeine. Ccrretana, ou Csrretania? 
Car si dans les iioms de pays comme Equitaigne (vers 2325) ou Bre- 
t a i g m  (vers Z ~ Z Z ) ,  de meme que daiis qnuntaigne (vers 6, 1084, 2040), 
le suffise latiri -ania est bien rendu par -aig+ze daiis la graphie du 
ms. Digby, o11 y trouve d'autre part Alverne (vers 3062 et 3796) pour 
désigiier llAuvergne, de iiiGiiie qu'il n'est iiiillenient certaiii que l'al- 
taigne du vers 3 représente un "aEtanea, et non pas un plus simple 
altana - Tobler-1,ominatzsch mélange en effet les graphies autains, 
Izalteine d'une part et autaingns. hataigne ' V e  l'autre -, de sorte 
que si Bédier a cru devoir reniarquer que dans l'usage de notre scribe 
l'n fran~aise est remplacée par g n  e11 plnsieurs occasioiis, dont altai- 
Cnc préciséineiit, aiiisi que dans nclza<g?zez (vers 128), caei,~nable.s 
(vers 183) et cvigliete (vers r659),13 on peut d'un aiitre c6té trouver 
dans Oxf .  des -n- qui rendent le son -gn-.  

Ce iie soiit I i  du reste que des chinoiseries phouétiques et graplii- 
ques. L'objection la plus forte l'identificatioii de Tere Cerbeixe a la 
Cerdagiie est sans aucun doute celle faite par Suchier quand il tu t  
constaté que l'expressioti Terre Certaine, ou Certai~ze Serre,  appa- 
raissait daiis cinq passages de la Chanson de Guillaunre, et que chaque 
fois cette locution s'appliquait i une partie de c6tes o i  abordetit les 

65. F. Uuisa M~~1 .oas i . r . .  El Areltino condal de Borcclono cn lo3 ~iplor  IX-X. Bar- - 
cclona, 1951, p. 189. 

66. R. ~ ' A s n o n r  1 or V i ~ r a r s ,  Carolunyn cnrolingia, vol. 11, Elr diplonzn caroli>igir 
u C<rr~Itonya. 1 .  part, Barcelona, 1926-1950, pp. 172 et 173. 

67. Fn. M r ~ u r ~  ROSBLL, L ibu  Fer<do~uni Mojor. vol. 11, Barcelona, 1947, 1,. 50. 
68. R. ~ ' A s n o ~ r .  r or Viriuni.s, op. ch.. 28 part, Barcelona, 1952, p. 334. 
69. F .  UOINA M A R ~ O Y B L L .  op. ci t . ,  p. 108. 
70. R. U'ABADAL I DE VINYALS, op. cit., la pnrt, p. 285. 
71. R. o'Aii.ro~r r ur. V~NIALS,  op. Cit., "01 .  cit., p. 29. 
72. TOULLII - LOX~~#TZSCH, A1tfrnnz"~NThci Wiirrerlrrch, vol. IV, 2' partic, cnl. 1026. 
73.  1. BBoisn. L a  Chaliron d e  Roland. Core>ncnrnircr. p. 260. 
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paiens apres qu'ils sont sortis de leurs navires, si bieii que le savant 
romaniste en a conclu que terre certaine était une déiiomination gé- 
iiérique et avait la valeur de l'it. tarra fernla, aterre fermeo."* M .  D. 
McMillan, daiis sa récente édition de cette meme Cl~anczoi, est exacte- 
iiietit de cet avis, et dit qu'aux vers 229 et 1117, ou l'expression est 
accompagttée de l'article, le sens tie parait pas douteus et ne peut 
6tre autre que terra fernta, puisqu'elle s'oppose 3. al sabl11.n e en lagra- 
vele du vers 228, 3. en  la sable gravele du vers 11.16, et que, malgré 
l'absence de l'article a u s  deus vers paralleles 1996 et 1687, le contexte 
la encore m e  supporte pas d'autre sens que celui de *erra ferma qui 
est renforcé par le vers suivaiit dans chaque cas, 03. le p d t e  précise 
qu'il iie s'agit pas du sable de la plage, mais bien de la terren, opposi- 
tion qui n'est guere moiiis iiette au vers 1704. Si bien que ce savant 
conclut en disatit que al'oii constate aiiisi que chaque fois que le poste 
se sert de la formule terre cerbeine, c'est pour souligner le fait que 
les événemeiits se déroulent sur terre ferme, et non sur le rivageii, 
et qu'il n'y a pas lieu de voir dans notre expression un uom propre 
ou uii débris de nom propre." 
IM. McWllan fait ici allusioii A I'opiiiion de Hoepffner í 6  qui, 

entre la parutioti de l'éditioii Suchier et celle du savant anglais, avait 
cru devoir en revenir a l'identification Tera C8rtei.w acrrdagne~,  
umeme si cela ne répoild pas exactement aux nécessités géographi- 
quesn. Saiis doute admet-il que le setis de nterre fermen peut s'appli. 
quer aux vers 231 et 1120 de la Changnn, et a la rigueur aux vers 
1098 et 1639 ; mais, ajoute-t-il, nelle iie vaut eii tout cas pas pour le 
vers 1706n. E n  réalité, conclut-il, ale poste désigiie par la une bande 
de terre, large d'une lieue, qui s'étend du rivage de la mer vers l'in- 
térieur de la terre, e t  au-dela de laquelle se trouve le champ de bataille 
de Larchamp. Ce n'est, certes, pas la Cerdagiie..C'cst simplement pour 
l'auteur ... la voie d'acces des paiens pour atteindre l'armée chré: 
tienne de Vivien, comme c'est dans 1Zoland celle des Sarrazins de Mar- 
sile pour rejoindre Koland. L'emprunt est évidentn. ~ ' a u t e u r  de la 
Chu.nc.un, brcf, a doiic eiiiprunté au Roland nun terme qu'il ne com- 
prend pas et auquel il donne uiie significatioii toute personnelle; el 
ce terme c'est toujours dans le passage sur la marche des Sarraziiis 
qu'il l'a trouvén. 

Loin de moi l'iiitcntio~t de nier la possibilité d'emprunts de ce 
genre dans le lexique toponymique dont usent les auteurs de chan- 

74. H. Suc~ira ,  La Chan,cr'ri dc Gt~illelnre. Frnne6rirrhci Volkrepor der X I .  Inhrhtrti- 
der.ti, k r i t i ~ h  hcraurpgcbrn voii . . ,  p. XLIII. 

75. Lu Chnnioi~ de Gr<ill~r<nze, p, p. D .  Mc MILLA'I. t. 11, Pacis, 1950, pp, 134.135. 
76. E. HOLPPPKEX, Le, ropporti liftéraircr cnrrc Icr proni2rcr chanronr de geife. in 

Srrrdi Medievali. nuoca ~crie ;  vol. 4 (1931), p. 239. 
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sons de geste. J'ai supposé naguere que ces derniers devaieiit disposer 
d'un ouvrage dodi j'ai imaginé que le titre pouvait etre quelque chose 
comme aLe bol¿ facleur de chansons de geste. Vade nlecunn lJ.usage 
des po2tes kpiquesu, ouvrage doiit iiiie partie prtciséinciit devait s'ap- 
peler uTable des noms propres ' e  toute espece poutrant &re lrtilisks 
d a w  les chansons de gesten ;?' j'ai montré iiaguere que Ic nom de 
Halague1 daiis la CIiunsorl d,e Roland, s'applique plus tard i uiie ville 
en géiiéral indéfinie, irréelle, située aux alentours de Reaulande ou 
de Tortelose j'ai montré encore que le nPort et Paillarto fouriii 
par le texte original de la Saga af Runzivals bardaga, et sans nul 
doute par le manuscrit francais sur lequel avait travaillé le traducteur 
norrois, était devenu par la suite Porpaillart, localité maritime." 
Mais rien ne nous prouve qu'en ce qui conceriie Tere Certeine il puisse 
s'agir d'une influeiice de la Cha~lsoiz de Iioland sur celle de Guii- 
launw, et cela pour plus d'une raisoii : d'abord paree que iious iic 
savoiis pas si celle-ci est postérieure celle-li et que, si elle l'était, elle 
I'était assez pour avoir pu subir uiie tee influencc ; ensuilc que les si- 
militudes du lexique géographique eiilre ces deiix pdnies sont des plus 
restreintes, étant doniié que seuls les noms de. pays Arabe «Arabie~ 
et France, ceux de villes Cordres (qui, ilous le savons, désigiie daiis 
la Chanpun Cordoiie) et Saragz~ce, celui enfin de l'hydronyme Girunde 
se retrouvent dans l'un ou dans l'autre, de sorte que seul Tere Cer- 
teine aurait pu Stre emprunté réellement par l'auteur de Guillaunze 
5 celui du Roland : cas isolé qui réduit sensiblcment la vraisemblance 
de I'hypothPse de Hoepffner, d'autant plus qu'il reste 2. prouver que 
dans la Chanson de Roland ce Tere Certeiwe est un toponyme. 

11 v a plus. A propos des cas de Terre Certaine de la C h a q u n  de 
~ u i l l e h z e ,  Suchier a remarqué qu'ailleurs que dans ce texte, il n'a 
rencontré cette expressioii qu'une fois, en un uniqiie passage de Folque 
de Candie," passage qui, dans l'édition Schulz-Gora, ne figure pas 
dans le texte proprement dit de ce long poPme épique, mais dans une 
annexe, oii il est dit ceci: 

A VQUS coniant de la terre ~I'Espaiiie, 
Entrer y veull, ains que past la quinmine, 
et chalengier Ticbaut Terre certaiue, 
Bacle et Roussie et la terre grypl~aine,~' 

77. P. Aeniscíiiia, Efirdc~ lur  Oiind, in Travarrx publiir rozar lcs ~orpicer dc lo So- 
ri¿fi rr~irre des rcicncrr mar~ler, 2, Bcrnc, 1960, p. 165. 

78. P. Arsirex~a. Lcr grophicr fopaymiquer . . ,  p. 207. 
9 .  P. A E B ~ ~ C H L R ,  i?n. &., pp. 202-203, 
80. R.  W ~ r n s ,  Eir'dci rur Aliscans. in Rornonin, 34' inn& (1905), p. 248, signalc 

I'cxpression dans le Covenoni Vivirn tgalerncnt. Sans doute r'agit-il de I'édition de Rcimr, 
que je n'ai pu consultcr; il n'y a en tout <as rien'de pareil dan$ I'édition Terricher dc 
Ii Chrvalcrie Vivien. 

81. Folqrte de Condic von Herbcrc le Dr<c de Danmorrin nach rlcn fpltl&zdiwhes Har~d- 
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oh il s'agit évidemment d'un topotiyme, vraisemblablement d'un iiom 
de région imaginaire. Mais il existe dans le Ropnan de Waldef uti 
passage plein d'intéret, passage publié par Suchier, o& il est questiou 
de deux chevaliers, Lioine et Tierri, poursuivis cn Allemagne par les 
Sarrasins du roi saxon Saluf et qui, acculés au bord d'un fleuve pro- 
fond et rapide, combattent victorieusement coiitrc quatre paieiis ; iuais, 
voyant qu'il en arrive d'aiitres,,ils se lancent dans le couraiit, au risque 
de se noyer : 

. val desuz une faloise 
la radiir miilt tost les porta; 
nies Deii del ciel, qui les forma, 
a terre certaine les iiiist ... (vers 16959-16962) " 

c'est-i-dire sur la terre ferme, de l'autrc c6té du fleuve, et non plus, 
comme daiis la C h a n ~ u n  de Guillel.n~.e, sur le terrain solide qui borde 
la plage. L'expressiou terre ce~taina pouvait doiic s'appliquer aussi 
5 la berge d'un fleuve, ou mieux au terrain solide et passant sic de 
l'autre c@é de I'eau, et que retrouve qui a díi traverser cette derniere. 

Voila le fait qui va nous permettre d'expliquer la tere certeinc de 
la Chanson de Roland. Saragosse, pour l'auteur de ce poeme, avait 
comme caractéristique, non seulemeiit d'etre situéc sur une montagne, 
mais encore, et peut-&re surtout, de se troiiver sur la rive d'un flcuve 
majestueux et puissant, 1'Ebre. Fleuve imposant en effet que cette 
cewe de Sebrea, au dire du poete : 

Diult est lxrfuude, tnerveilluse e curant (vers 2466), 

eau profonde et large que franchisscnt quatre ponts, et que penvent 
remontes, seloii le témoigiiage de Clari'en, l'envoyé de Baligaiit, 

.IIII. milie calant, 
Escliiez e harges e galees curant; 
Drodmunz i ad ue vos sai dire iluanz. (vers 2728-2730) 

Lors donc que Marsile a réuiii ses troupes, avant de parveiiir aux 
monts et aux vallées des Pyrénées, il doit iiécessairement fraiichir le 
fleuve, c'est-a-dire atteindre sa rive septentrionale : c'est la précisíl- 
ment qu'est la .tere certeineo, qui n'a rieti a voir avec la Cerdagne. 
Et qui n'a rien i voir non plus, pour le dire eii passaiit, avec la solu- 
tion faiitaisiste de Ph.-Aug. Becker, pour qui cette atere certeine~ ne 
se peut guere comprendre que ain dem Sinne der offeuen Landschaft 
mit augelegten Strassen im Gegensatz zu den beschwerlichen, un- 

schriftcn ... hmaurgegcbol von 0. Scbiv~z-Goah, Bd. 11, in Geselhcliofi fiir rotnaniicha 
Lircrorur, Rd. 38, Drcrdcn, 1915, p. 366. 

82. H. SUCHIER, édit. cit., p. XLV. 
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wegsanieii Gebirgsliiide : la terre praticable, eii opposition B la route 
impraticable par moiits et par vaux, sans cheinin tracéo," c'est-&-dire 
la plaine peii accideiitée qui s'éteiid eiitrc Saragosse et les pieds des 
P]réiiées. E n  d'autres termes, certein, dans tere qerteine, n'a que sa 
valeur iiormale, habituelle, de nsíir, qui tiento :'" c'est le terrain solide, 
qui porte, que foule un cheval, par opposition non seulement B l'eau, 
mais au sable et au  gravier d'uiie mgr ou d'uii cours d'eau. 

Avec l'espressioii tere cerfei~ie, iious avoiis, bref, dans le teste 
Digby de la Chnnson (le Iioland, une nouvelle uotation géographi- 
quement exacte de la positioii de Saragosse, de meme qu'avec la des- 
cription du fief de Chernuble une description & peine poétisée de 
l'aridité et de I'uiiiformité du paysage des hfonegros. Avec la forme 
Seb7e et son article ipse, avec le Bal,agt~et, Balasgzced de ce meme 
nianuscrit, nous avons, comme je l'ai fait voir naguere, des trans- 
criptions de toponymes qui iie peuveiit guere s'espliquer que si  l'on 
admet qu'elles ont été pour ainsi dire notées sur le vif, la premiere 
dans le centre, l'ouest ou le iiord de la (Catalogne, ii la rigueur en 
Septimanie, la seconde presque nécessairement dans l'ambiance mo- 
zarabe du royaume islainique de Saragosse. 

Reprenons maintenant la liste des villes conquises par Koland 
avaiit que l'armée des Fraiics soit parvenue sous les murs de la ca- 
pitale de Marsile. 11 y a sept aiis, dit liolaiid 

qu'cn Espaigne venimes ; 
Jo vos cutiquis e Noples e Cotnmibles, 
Cris ai Valteriic e In terc de Pine 
E Balas~iierl e Tiiele e Sezilie. (vers 197-200) 

Noples étaiit une désignatioii poétiqiie de Panipeluiie,R' Coi?imibles 
deva~it &re corrig; eii Morinde, qui doit s'entendre de Miranda de 
Arga,'Valter?&í? étant, comme oii l'a reconnu depuis longtemps, 
une graphie vicieuse pour Valtierra," la terre de Pi~ze s'identifiaiit 
avec Pina de Ebro," Balasgued étant évidemmeiit Balaguer comnie 

83. PH. AUC. H~CXIR. Srlrifziig~ duxh die ulrf,ana0rirdc Hcidcndichrung. l .  Rolanddicd, 
l .  i n  Zeirrchrifs für frnniorische Splnrhc crnd Lilerorur, vol. L X I  (1938), pp. 9-10. 

84. F. Guosano~, Dicrionnaire de I'on&ne i ~ n g ~ c  franpirc, t .  I X .  p. 21. 
85. P. A ~ n i r c ~ a n ,  Texter tmrroii d lisrr!rntrrre franf~ile dfi moyen dge. 1, iii Sociéti 

de publirarioor romoriei es fronfoirer roui In dirccrion de iMnr¡o R o q m ~ ,  GcnAvc ct Lille, 
1954, p. 11, note 3.  

86. P. AZBISCHEII. LC ~OIC de Pa~ritnpclrdnc Ion dc l'cxpéditioiz fmqc'c de 778 cn Er- 
pagne d'opr2r I'hiitoirc et Vépique midiévale, in Reurv ruirrc d'hirtoitr, c. 9 (1959). p. 320. 

87. G .  P [ ~ R I s ] ,  i?rL ~ i t . ,  p. 173. 
88. W. T.AVIRNIZR. nrr. nr.. p. 140. 



7'r~el.e est T ~ d e l a , ~ '  le seul des nonis de la liste qui précede. q11'011 
nc puisse reconnaitre et situer est jusqu'ici Sezik'e." N'empeche que 
si nous reportotis sur iiiie carte ccs différentes localités, tious cons- 
tatoiis avec quelque surprise que leur successioii iie paraft nullement 
due au hasard, et que bien au contraire elle suit un ordre géogra- 
phique: je dirais plutot un ordre tactique, L a  premiere ville doiit 
Koland s'empare est en effet pimpelu~ie, clef des Pyrénées, clef iié- 
ressaire surtout ?I qui veiit occuper militairement la plaine moyeiiiie 
de 1'Ebre. L'objet de la caiiipagne étant Saragosse, les Franqais pous- 
seiit doiic directemeiit vers le sud, s'emparent d'abord de Miranda 
de Arga, de Valtierra eiisuite. A ce moment, b i t  bizarre, avec, la 
mention de Pine le chaiup des opérations passe tout 2 coup i l'est 
de lacapitale. Mais tout s'explique une fois que l'on sait que le texte 
d'Osford est ici iiicoiiiplet, puisqu'une phrase de la S a g a  a( Rzmzi- 
va l s  bardaga, uPort ok Páilart, er stendur a 1andami~-ria," sport et 
Pailart, qui est situé ?I la frontiereo, suit immédiatement la traduction 
du vers 200 d ' O ~ f .  Si l'on admct, airisi que je l'ai proposé,'>ue 
Por1 doit s'eiiteiidre, ou d'un passage des Pyrénées, ou peut-etre 
de So.rt, et qu'eii tout état de cause Pailart s'identifie avec le Pallars, 
et si 1'011 adiiiet aussi que ce passage, dan6 le texte primitif du Ro. 
land, iie suivait peut-etre pas le vers 200, mais bien le vers 199, nous 
sommes conduits supposer que Charlemagne, en meme temps qu'a- 
vec sa propre armée il passait directement de Pampelune vers le sud, 
disposai? d'uiie seconde armée i laquelle il avait fait passer les Py- 
rénées par la vallée d'Araii, puis par celle de la Noguera Pallaresa, 
d'oh elle aurait bifurque, d'utie part directemeiit sur Pina, d'autre 
part sur Balaguer, taiidis que le corps principal marchait de Valtierra 
i Tudela. Les deus corps, ainsi, aboutissaient i I'Ebre, le premier 
eii amoiit de Saragosse, ie secoiid en aval. 

Double iiiouvement stratégique, offensive eii tenailles qui était, 

89. C .  I>[anis'l, an. &t., 1,. 173, ct Lo Chaiiron de Roland, par L L ~ N  G~~1.1~11, 

2' pzrtie, Tours, 1872, p. 66. 
90. Ainsi qu'on ln remarqui- bien cles fuir, il iir prur i'agir de Sévillc (cf. par cs. 

G .  P I A R I P ] ~  ot f .  cit., p. 174). BOTBSOXNADT, op. &L., pp. 97-98, a penrt i Scdilcr. mais 
cettc IocaiitC des environs de Crlara).ud ne peut entrcr en lignc de compte clle non plus. 
Ce sav;inr propuse du rcsie une autre idcntificacian, en faisant appel i un Cicastrum Siluli,, 
d'uac charre de 1080, qui ktiit rirué probablcment sur le mont Sevil. au cocur de la 
sierra du memc noin. Mais s'il cnirtc danr la province de Huesca une Sierra dc Siuil. au 
oord de Barbastro, rien ne nous di i  qu'il y ñit ru li i ~ n e  localiré éponymc. F scrais done 
portC i croirc que non siulernclir le Sehilie d 'Oxf . ,  mair aurri les graphies des nutres 
mvnusvits rcmaiitenr i une IcFon déji butivc, si fautive que pour I'instant il crt inutilc 
de prapuser quelque fmendarion que cc roit. 

91. Korlonzognúi raga ok iappa hanr. Fonaellingcr om Keiser Karl Magnur og hins 
Tacuninger, i norrli bcarbeidelse fra det trcttendc a;irhundrede udgivct i f  C.  R.  U ~ c a a ,  
Cbristiana, 1860, p. 488. 

92. P. Ara i rc~rn ,  Ler gmpliicr roponyniiqaci. , p. 205. 
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comme I'ont reinarqué il y a déji loiigtemps Abel et Simsoii,"' la 
tactique favorite de Cliarlemagnc, et qui correspond dans ses grandes 
lignes A ce que l'histoire elle-meme iious apprend de l'espéditioii de 
778, puisque, au dire des Afinales royales, udomiius Carolux rex 
iter perageiis partibus Hispaiiiae pcr duas vias", le roi en personne, 
avec les Neustriens et les Aquitains - ce détail, que ce teste iie four- 
nit pas, pouvant se déduirc du fait que les noms de ces deux provin- 
ces ne figureiit pas daiis l'éiiuiuératioti qui suit - fraiichissaiit Ics 
Pgrénées 2 l ' o u e ~ t , ~ ~  pendant que l'autre corps, coinposé de troupcs 
recrutées en Bourgogne, eii Austrie, en Baviere, en Provence, en Scp- 
timaiiie et en Lombardie, pétiétrait eii Espagiie, si 1'011 en croit les 
Annales Mettenses,"' par Barcelone, c'est-i-dire probablement par le 
Perthus. 

On iiotera qu' i  propos de ce dernier itinéraire il y a une diver- 
gente eutre les données de la Chanson et celles des Annales M'etten- 
ses, puisque, 2 en juger par la liste des victoires du iieveu de Char!e- 
magne, Barcelone n'est pas mentioniiée. 11 y a surtout, du reste, uuc 
différence esseiitielle, et plus importante encare, entre les iiidications 
de notre p&me e t  celles des annales: la double offensive, selon la 
Chanson, est une offensive guerroyée, poiictuée de prises de places 
fortes, tandis que l'histoire parait ne parler que d'une promenade mi- 
litaire, cr qui correspond sans doute 3 la vérité, du fait qu'alors 
Charles était l'allié des chefs musulmatis de la région. Inutile de re- 
marquer que la Clzanson est une épopée, un récit de guerre et de 
combats, qui interprete librement et seloii un concept bien défini la 
réalité. Ce qui seul nous importe est ceci : qu'il est inexplicable et 
invraisemblable que les doniiées fouriiies par Roland, c'est-2-dire par 
I'auteur de notre pdme, aient pu &re recueillies et conibinées par 
quelqu'un qui n'ait pas visité les lieux, qui n'y ait pas vécu quelque 
temps pour une raison quelconque. Impressioii qui, suggérée par d'au- 
tres indices, a déjA été celle de M. Burger :'%ous ne iious séparons 
qu'2 propos de la date possible du voyage du p d t e  dans 1'Espagiie 
du nord. J'avais pensé en effet A l'expéclitioii des Normaiids et 2 leur 
siege de Barbastre en 1064," tandis que mon savant collegue rap- 
pelait la croisade de 1087, les sieges de Tudela cette aiiiiée-li, et en 
1114-1119, de Valtierra en 1110, de Balaguer en 1091. Mais - et cette 

93. S. ABEL und B. Siusar. Inhrbiiclier des fr2ntilchen Rcichcr untcr Korl dem 
Grorren, vol. 1, Leipzig, 1888, p. 294; d. p. 141. 

94. R. FAVT~ER. Lo Chñnson dc Roland, Etudc hirtorique. Parir, 1933, p. 153. 
95 .  Annalcr Mctleiirei priorer, p. p. B. ur Sirqrori, in Srriptore, wrr'm gcr>izanicantm 

in urum rcholarum. Hannaverae, 1905, p. 66. 
96. A. Bvnosn. art. cit.. p. 164 et pp. 165-167. 
97. P. Araircma, Les graphics roponyrniqrrer ..., p. 108. 



objectioti, je me la fais aiissi bien i moi-meme que je la fais i M. Bur- 
ger - il ii'est pas nbccssaire apres tout de prendre oii d'assiéger une 
ville pour en connaitre le nom : il suffit que l'auteur de la Chansoa, 
A uiie date indéterminée de la seconde moitié d u  XIe siecle ou du  pre- 
mier tiers du siecle suivaiit, ait eu l'occasion d'accompagner des trou- 
pes fran~aises guerroyant'dans 1'Espagne di1 nord. 




