
«ORATORES» ET «BELLATORES» DANS LE CYCLE 
DES LORRAINS 

Chanson fondatrice du cycle des Lorrains, Garin 2e Loheren s'ouvre 
sur un épisode dénon~ant les donations in articulo mortis en faveur de 
PEglise: faites au détriment des intérbts lignagers, elles ont tellement 
appauvri les familles aristocratiques que la Chrétienté se trouve hors 
d'état de se défendre lors des invasions payennes'. A l'occasion d'nn 
parkment arbitré par le pape, et dans lequel interviennent dcux gnerriers 
(Charles Martel et Hervis de Metz) et deux prélats (l'archevbque de 
Reirns et l'abbé de Cluny), le clergé consent A remettre aux chevaliers 
les richesses nécessaires pour faire face au danger. Or ce qui se joue 
dans ce débat, ce sont en définitive les places relatives du clergé et 
des combattants dans la société chrétienne 2. 

Si aux XI" et  m" sikles seuls les clercs, détenteurs du savoir, de 
l'écrit -du latin-, étaient en mesure de penser théoriqnement ces 
sortes de conflits, i n  afkmant évidemment la supériorité tant morale 
que hiérarchiqne de leur ordre, la chanson de geste est certainement 

1. Cf. J .  Grisurard, Essai sur "Gann k Loherain''. Structure et senn du pobgue, 
"Raminia", 88, 1967, p. 308, e t  lndioidualisme et 'esprit de famille' dow "Gorin ia 
Loheren", dans Famille et parenté dans POccident médik>al, "Aites du Calloque de 
Paris" (6-8 juin 1974). présentés par J. Le Gaff et G.  Duby, Ecofe fran~aise de Rome, 
1977, p. 387. 

2. Sur ces questions l'ouvrage de base ert la thkse de J. Fiori, Chevdens et idéo- 
logie chevnkresque. Etude de la f o m t i o n  du concept de cheuokrie jusqu'ou début 
du XnI' sidcle, Paris 1, 1981. Le textc en a été partiellement publié: L'idéologie du 
gloive, préhistoire de & cheoolerie, Droz, Geneve, 1983, et L'essor de la chevaierie, 
XIe-XII' ddcles, Dmi, Genhe, 1986. 



la voix la plus susceptible de rapporter le sentiment des bellatores sur 
ces problemes 3: c'est ce sentiment, te1 qu'il peut &tre percu travers 
divers personnages et situations narratives de trois chansons de geste, 
Gadn et, trds sommairement, ses deux continuations, Gerbert et Anseys 
de Metz, dont je voudrais esquisser l'examen4. 

Revenons d'ahord sur I'ouverture de Garin. Elle nous parle d'un 
temps o& I'Eglise semble domiuer entidrement la société. Les désastres 
que  Charles Martel expose touchent A la fois chbteaux et églises: 

. . .. "Ne sai que1 gentsont avenu sur mi,, ~ 

, 

Ane ont ma terre et destruit mon pais, 
Et devant moy font mes chastiax croissir, 
Que ge nel puis tenser ne garantir. 
Eris es monstiers font les chevax gesir, 

, .  . ~ 
. - Ou,  Deu. de gloire deüst estre seivis, . . . . . .. . - .  . 

. . Et 'les provoires escoicent ilz tout vis, ,' . . ,. .~ 
S'ont arcevesques et evesques ocis" 

(Ib 12-19; V. 44-50). 

Mais le sea de  la chevalerie et son aptitude. faire face aux dangers 
dhpendent entidrement du  pape: . . 

. . 

"De chevaliers a ici tielz .xx.m., . . 

. . N'ont palefroi ne cheval ne roncin. 
Prenez conseil bon et loial et fin 
Par quoi~se puisse'nt sauver et garantir, 
Ou si que non je vous rent le pays, . . 

. . . . Si m'en :fuirai p m  .i. autre chetis" 
. . 

. . .  
(lb 20-25;' . . V. 51-55). . , 

. . .  

3. 1. Flori, Chewaleria et idéologie .., pp. 765-766, 
4. J. E. Vallerie, Garin le Loharen, according to mnnusciit A, Aríenal 2983, New 

York, 1947; P. Taylor, Gerbert de Men, Namur, Louvain, Lille, 1952: H. J. Green. 
Anseiji de Mes according to ms. N ;  Arsenal 3143, Paris, 1939. Pour Gorin,. le teate 
du ms. A est cependnnt souvont isolé: A .  Iker Gittleman, Le style d&ue dans "GoriR 
IE Loherain". Geneve. Droi. 1967. UD. 1213. 6368, 165, etc.; aussi mes citations seront- . .. 
elles empmntées a C, B.N. fr. 1443, dont les lecons s e  rewupent mieux, dnns i'en-' 
semble, avec celles des autres mmurcrits. Lorssue I'enscmble de la tradition s'accordc 
contre lui, je le eonige en faisant priaritairement appel i B (Berne, Burgerbibl. 113). 
Enfin les 2470 premiers vers de Gerbert de Meí doivent Btre eonsidérés comme appat-' 
tenant i Garin (ibid., p. 16, e t  J.-P. Martin, Sur les prologues des chonsons de gkste: 
structufes rhétoriques et fonctions discursives, "Le Moyen Age", 93,.1987, pp. 198-201). 
Lea refbrences aux éditions Vallerie et Taylor seiont précédées des initiales V. et T. 



Autrement dit, si SEglise posdde les biens des chevaliers, elle doit 
aussi assurer leur fonction: la formule de Charles Martel (le oous rent 
le paZs) Bvoque ici la transmission d'une puissance et de devoirs tem- 
porels et militaires 6. C'est au contraire pour justifier son rehis de con- 
tribuer financibrement au salut commun, que I'archeveque de Reims 
rappelle le systeme des ordres: 

"[Nos somes clerc, si devcns Deu servir,] 
Prierons Deu por tretoz noz amis, 
Qui les deffende de mort et de peril. 
Chevaliers estes, nostre sire vous fist; 
Tote droiture commanda a tenir 
Et sainte Eglise [sauver] et garantir" 

( lc 14-18; V. 94-99). 

Les fonctions de chaque ordre ont été &des par décret divin, et la 
société entiere s'organise autour de lzglise a. Toute participation finan- 
cibre A la guerre constituerait un précédent susceptible de remettre 
cet ordre en cause: 

"Nel convendroit por mil mars d'or prisez 
Qu'i meissons .ii. deniers monnoiez, 
Car a toudiz seroit acoustumez" 

(lb 38-40; V. 69-71). 

Aussi les richesses acquises (ou captées) par I'Eglise doivent-elles lui 
rester. L'abbé de Cluny, au contraire, est favorable A une contribution: 

"Nous sommes riche, la Dameldeu merci, 
De bonnes terres que lor ancestre tint, 
Moult est or mielx, si com moi est avis, 
Chacun i mette du sien aucun petit, 
Que nous perdons ce dont sommes sesi" 

( lc 24-28; V. 106-110). 

Sans doute n'a-t-il pas la rapacité de l'archevbque de Reims, lequel 
iucarne jusqu'A I'absurde cette mainmise sur les biens de la nobles- 

5. Le mi Thierry emploie fa meme formule pour faire de Garin son suecesseur & 
la tete de la hlaurienne dan3 F ( B . N .  fr. 1582) 13a 33 et D (B.N. fr. 1461) la  4. 
J. L. R. Bhlanger, Doniedieus, the Religious Contert of the French Epic. The Loherain 
Cycle oiewed agoinst other eor& French Epics, Geneve, Proz, 1975, observe que jsmais 
il n'occupe un rOle ausri important (so prominent o ,ole) dans S&popée francaise. 

6. Cf. J. Floxi, Cheoalene et idéologie ..., p. 202. 



se, puisqu'il figurera bientbt lui-meme parmi les victimes (2c 13;. 
V. 25.1). Mais il ne remet pas en cause des donations dont la chanson 
désigne les rnoines noirs comme les premiers hénéficiaires *: l'abbé con- 
sidere seulemeut qu'en utilisant une partie de ccs richesses pour armer. 
les chevaliers le clergé pourra conserver le reste tout en aeuvrant au 
salut commun. C'est dans ce sens que le pape clbt la discussion, en 
confiant en outre ?i Charles Martel les dmes pour le temps de l a  
guerrea. 

11 n'est pas indiiférent que telle soit l'ouverture de la chanson; que 
revienue au pape, présenté dans cette aurore des temps épiques comme 
une puissance supérieure ?i laquelle l'empereur lui-meme en appelle, le 
soin de rétablir dans la répartition des richesses l'équilibre nécessaire 
entre les deux ordres. Mais c'est en mbme temps au clergé et A son 
attrait pour ;les richesses que sont ~ttribués, d'emblée, l'affaiblissement 
de la chevalerie et les malheurs qui en découlent nécessairement. 

Lorsque, dans les temps qui suivent, la génération des fils succede 
?i celle des $res mortso, on ne revoit plus le pape, et jamais les com- 
battants ne sont en position d'iufériorité par rapport au clergé; bien au 
coutraire, c'est par exemple Séveque de Langres qui y apparalt comme 
un vassal du duc de Bourgogue (24a W28; V. 3533-3838). 

A. Iker Gittleman parle du "rble sympatbique qui est en général 
dévolu aux membres du ciergé", et ajoute qu'ils sont essentiellement 
jugés selon leur appartenance lignagere1O. Cela s'applique surtout ?I 

7. B. l a  23: "As moines noirs que ssins Beneois fist"; meme l w n  dans F, la 21, 
et E (B.N. fr. 19160), 89a 24; C, la ,  23, dame "Par les pooirs q!'. Ce ver8 manque 
dans A. G. Duby, Guenieis et poysans, Paris, Gallimard, 1973, p. 188, parle de Y'énor- 
me transfeit de biens fondi dont bénéficierent en prernier lieu les abbayes bénkdictines 
et, secondairement, les égliies épiscopales, comme [du] mouvement le plus vif qui ait 
Ivers l'an millel animé Péconomie europbennd'. 

8. C, Id, 8. Attesté dans la plupart des manuscrits, cs vers manque manifestement 
B P ~ S  V. 123. 

9. J. Grisward, Essni ..., pp. 309311. 
10. Cp cit., pp. 178-179. Cf. 6. Noiriel, Lo cheonlene dnns la geste des Lorrnins, 

"Annales de 1'EstS', 28, 1976, p. 176. L'opposition entra les lignages ne recouvre 
d'ailleurs pas absolurnent celle entre personnagas positifs et négatifs: B. Guidot, La 
~mtialité du tmuudre est-slle discrdtement infléchie dnns "Gnrin le Loheroin"?, dans 
Áu correfouv des routea d'Euroge: la chamon de gesfe, "Actes &u X' Congres interna- 
tional de la Société Renc~vals" (Strasbourg, 19851, Alx-en-Provence, 1987, 1 ("Sene- 
fiance", 20), pp. 601-627. Voir ailssi M. Rossi, Figures royales et conception de lo 
fonction monorch4que dans "Gerbert de Me*", dans Morale vatique et iiie quotidienne 
("Senefiascd', l) ,  Aix-en-Provence, 1976, p. 37. 



ceux que nous rencontrons au détour d'un vers, dans le cadre strict de 
leur mission de sacerdoce, de conciliation on d'éducatiou. Mais des 
lors qu'ils intervienuent dans les affaires temporelles, nous retrouvons 
le jugement critique de I'épisode initial. Deux prélats peuvent I'illustrer. 
L'éveque de Verdun, d'abord, Lancelin, toujours sons le haubert, ja- 
mais sous la chasuhle, personnage essentiel dans la deuxieme moitié 
de la chanson: désigné par Garin comme h n  des principaux respon- 
sables de la fuide (85a 36; V. 14639), il se voit attaqué d a n ~  son fief- 
diocese de Verdun, oh il prend part aux combats au meme titre que 
n'irnporte que1 baron. féodal. Lors d e  I'asassinat de Garin, il est au 
premier rang des menrtriers. La vengeance des orphelins sera particu- 
likrement féroce: Lancelin, qui poursuit un sanglier, est lui-meme pris 
en chasse par Gerbert et ses cousins, forcé comme une bete et dé- 
pecé ". Or ce meurtre est clairement donné comme un acte positif, 
favorisé par un "miraclcs que Damedex i 6st" (98c 32; T. 190), accueilli 
avec joie tant chez ses adversaires (98d 22; T. 219) que chez ses adrni- 
nistrés, qui ont vite fait de trou'sser son éloge funkhre: 

"... Or somes nos gari, 
Quant cist deables nos est einsinc ocit: 
N'eüsions pes tant con il feust visl 
En grant repos est chaüz cist pais" 

(98d 14-17; T. 211-214). 

L'autre exemple est celui de Tarcheveque de Reims, qui fait échouer 
le mariage de Garin avec Blanchefleur IZ, la fille du roi de Maurienne. 
Suzerain de Garin, I'empereur a donné son accord, mais farchevbque 
lui explique que ce mariage va raviver les guerres privées, et affaiblir 
la France; c'est Pépin lui-meme qui doit épouser la princesse, quitte 
h revenir sur sa parole. D'ailleurs hnion avec Garin est impossible: 

".u. moines ai tot porchacié et quis, 
Qui jugeront c'anhedui sont d'un lin" 

(33d 21-22; V. 5720-5721). 

11. 11 faudrait reprendre en détail tout ce qui. dans cet épiiode, renvoie cxplicite 
ment la mort de Bégon et en wnstituo en quelque sorte I'expiation finale. 

12. L'archeveque de Reims qui participait au porlrment initial ayant &té tué (cf. su- 
pra, pp. 27-28], il ne peut danc s'apir ici que d'irn successeur, eontrairement Q ce que pea- 
sent J. Grisward, Essoi ..., p. 300, et A. Iker Gittleman, op. cit., p. 179. Mais leur 
identite n'est 6videmment pas fortuite. 



Pépin se laisse alors convaincre, et épouse Blanchefleur. L'archeveque 
figure ici le mauvais conseiller, sans respect pour les rbgles féodales, 
qui, dans ce qu'il juge &re I'intérht du royaume, pousse I'empereur 
A léser un vassal: on voit aux malédictions de I'assistance ce que le 
trouvere pense du procédé (34c 38; V. 5909). Or le prétexte avancé 
pour empbcher le mariage nest pas iudífférent: C. Duby a montré 
cornbien I'extrbme extension de la notion de consanguinité servit A 
I'Eglise d'instrument de contrble sur les unions aristocratiques - et 
d'une facon plus générale comment en Iégiférant sur le mariage elle 
substitua sa propre loi A celle de l'arist~cratie'~. 

Le ms. A renforce ces traits négatifs: I'archev6que y devient "cou- 
sins Fromont et Bernart de Naisil" (V. 5690) 14, et il y est en outre A 
la solde des Bordelais (V. 5725, 5864), ce qui n'empeche pas I'un de 
ces derniers, toujours dans ce remaniement, d'accuser moines et clercs 
d'avoir enohanté le paZs ,au temps de  Charles Martel (V. 5314). 

En revanche I'abbé de S'aint-Amand, chargé par Fromont, aprks la 
mort de Bégou, de transmettre aux Lorrains ses propositions de répara- 
tions, accomplira de son mieux cette mission de paix conforme A la 
vocation de l'Eglise: Bégon, pourtant, était son pncle. Sont done mis 
en cause dans le clergé des prélats séculiers qui s'efforcent, soit par la 
violence, soit par des machinations juridiques, d'exercer abusivement 
un pouvoir temporel au détrimeut de la justice et de la paix. Inverse- 
ment, et c'est un des traits originaux de Gadn, le clergé régulier, du 
moins sous sa forme clunisienne, y recoit un traitement relativement 
favorable '6. Mais il se trouve lui aussi soumis aux conflits du sibcle 
A travers I'appel des solidarités lignaghres, et I'abbé de Saint-Aniand 
avait d'ahord réagi en s'exclamant: 

"Or me verroiz de m'abaFe esir, 
Le blanc hauberc endosser et vestir 
........................... . ...*........ . ..... .... ' 

13. Le cheunlier, In femme et le pdtre. LB ma7inpe daiis la Franco féodale, Piris, 
Hachette, 1981, natnmment pp. 40-42, et surtout pp. 208-212. 

14. A. Iker Cittleman, "p. cit., p. 179. 
15. Cf. A. Adler, Rückzug in episcker Parada, Frankfurt, Klazteima~n. 1903 (*Ana- 

lecta Romanica", 111, pp. 123-127, et J. Griswnrd, Esrai ...; note pp. 315-317. Notons en. 
particulier que Bégon, sur le point de ravager Maco", interdit qu'on ne touche au 
monastere, cpi releve de Cluny (V. 3602.3604; manquant dans C, cri vers sont attestés 
par l a  autres manuscrits importantsl, alors 4133 injurie vigouieusernent L'év4gue de 
Langres, coapable d'avoir hhbergé Bernard de Nairil (24a 2224; V. 3829-38311. 
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Ne la garroiz, 61 a putein, dit 11, 
De rnale mort vos feromes morir" 

(6ld 39-62a 6; V. 10874-10882). 

Le personnage d e  Garin lui-meme, observé dans l'évolutinn de 
Saction entre les deux grandesp parties qni composent le pobme, avant 
et apres la mort de son fr8i-e Bégon, pent illustrer cette impnissance 
de la culture cléricale A assumer l'unité de la chrétienté. Dans son en- 
fance, cas exciptionnel, . , il i 6th lestres mis (il sait meme lire le la- 
tiu)'O, et il incame réguli8rement la sapientia face A deux figures 
successives de la fortitudo: Bégon, puis Rigaut, adoubé par Bégon, et 
qui, d8s la moit de celni-Ci, sevouesaus áttendre A le venger 17. Dans . . 
/a premihre partie, si parfois son frere se livre A des bmtalités excessi- 
ves,.Garin , . n3ipparalt jamais A l'origine des viblences: soumis A Semi 
'p6rei.w; 2 s e  prete A toutes les entreprises visant A restaurer la paix 
entre les lignages. Aprds la mort d e  son"fr&re, il icCepte d'abord le 
príncipe des réparations que lui propose Fromont; mais des lors que 
les tentatives d'accord ont échoué, i l  reprend A son compte la tactique 
de coups d e  mairi'et de  'dé\iasta&ns essentiellement pratiquée . . jusque, 
lA par Rigaut, transgresse les ordres de Pépin, et se  lance dans le Cycle 
interminable des vengeances dont ü se;a bient8t &time; on le verra 
m&&e alors, A' Verdun notamment, s'attaquer ;u.i églises 'S: 

. . .  . . 

. . Garins wmmande le feu e'& a bouter; 
' 

La veisiez meinte sale alurner 
E t  tant moutier ardoir et craventer, 

- . . Taut crueefiz cnntre terre verser; 
Li anfant ardent, l'en nes en pnt garder 

, 3 

(90a 25-29; .V., 15409-15413). 

C'est. dans ce type de&erret¿pe ~ i ~ a u t  iui-meme, au terine d e  ¡a 
chanson, trouvera la mort apres y avoir conduit ses trois jeunes freres. 
Si J'exc8s du pouvoir ecclésiastique, d é n o n c é d ~ n s  Sépisode initial, 
aboutissait au massacre des pretres, l'anarchie d'une socgté soumise 
aux inlidarités, lignag8rer n'apparalt pas moins suicidaire. ~ a i s  q u e  
Garin lui-meme, Sancien eleve des écoles, e n  vienne A fillustrer dans 

. . ~. 

16: 65e.7 (V. 11461); cf. 19c-43-44 W. 3236-3237) et 81a 9-11 (V. 13976.13977). 
. 17. Sur la place de Rigaut dans la ehanian, cf; A. Adler, op. cit., m. 175-177. 

. . 18. Ibid.. p. 181. . , . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . .  



les incendies d'églises, souligne I'ipuisjance de la sqientia clérioale 
A assurer la paix et l'unité du monde chrétien. 

Garin semble cependant, dans le moment meme oh son destin se 
noue, suggérer un nouveau modele chevaleresque: il prend la croix 
en pénitence ,de ses péchés le, réunit ses anciens adversaires, leur offre 
réparation sans conditions préalables,, et se prepare a partir combattre 
pour les lieux saints. Mais c'est alors qu'il est assassiné, comme pour 
mieux illustrer ce qu'a d'inexpiabie et de fatal la logique des vengean- 
ces. Du moins meurt-il en rnartyr dont on vient aussit6t couper le 
bras pour en faire une relique Face au modele du prélat combattant, 
clairement condamné dans le personnage de Lancelin, la faillite de la 
culture cléricale et les malheurs qui résultent d'une chevalerie réduite 
A sa nature helliqueuse, suscitent ainsi Papparition, avec Garin, dúne 
double figure idéale, susceptible de doter l'ordre chevaleresque &une 
éthique, ceIIe du croisé et du martyr21. 

Les deux autres chansons abordent ces questions de facon sensible- 
ment différente. 

Dans Gerbert de Mez, les gens d'Eglise n'apparaissent gukre, et le 
seul épisode qui les dépeigne quelque peu rejoint la traditinn satiri- 
que du genre, associant clergé et Iacheté: pour un archeveque Turpin 
(que la Chonson de Roland donne d'aüleurs pour une exception, puis- 
que "Te1 coronet ne chantat unches m e s ~ e " ~ ~ ) ,  cornbien de moines et 
de prélats dont le trait principal est la pleutreriel La couardise semble 
meme prédisposer A Pétat ecclésiastique: on se rappelle que, stigma- 
tisant dans le Couronnement de Lwis celle de son héritier, Charle- 
magne envisage de le faire moine28. On pourrait multiplier les exem- 
ples, et les Moniages de Guillaume et de Rainouart en fourniraient de 

19. Cf. J. Flori, t'essor .... p. 196. 
20. Cf. J. L. R. BClansr. og. cit., pp. 81-83, sur la canonisation de Garin et - .  . . . 

son culte en Lomaine. 
21. Sur i'kthique religieuse des chansans de geste, cf. G. Madika, Epogde et 

aaintetc?: ld religion d ~ n r  les chonsons de geste du XIII' siech, prerentation de thhse 
dans "Perspectives Mkdikvalcs", 13, iuin 1987, pp. 42-46. 

22. Ed. Moignet, v. 1606; cf. VV. 18761882. J. Grisward, Essal ..., p. 314. ne 
iel6ve que deux autren prélatr B prendre i'b& contre les Sarrasiris dans Pkpopke en 
smien francais. 

23. Ed. Langlais, VV. 91-98, Cf. 6. DubY, Les Trois 01dres nu l'imoginaire du 
fdodolisme, Paris, Gallirnard. 1978. p. 315, sur la place de la couardise dans l'id6ologie 
chwalererque. et p. 368. sur le mkprii A I'kgsrd de i'Eglise. 
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savoureux24. Gerbert nous montre de meme des moines terrifiés par 
un chevalier retiré parmi eux, et qui décide de se défroquer: 

.i. grant buscbe a Fromondins trové, 

.i. moine en fiert; u col I'a asené, 
Janbes levees, fist le moine verser; 
Les genestaires li peüst on coper. 
Ancois qu'il fust revenus de pasmer, 
En fuies torne li prioz et l'abez. 
Li moines est de pasmison levez, 
A .i/ii. piez est en fuie tornez 

(9411-9418). 

Ici la couardise des moines est proprement exhibée. Sitbt réuni, le 
chapitre acchde évidemment toutes les demandes du rebelle. Quant 
aux richesses du clergé, avant d'en venir aux voies de fait, Fromondin 
a renouvelé les memes accusations de détoarnement des biens aristo- 
cratiques déjk fomulées dans Garin: 

"En mon aiué est cis mostiers fondé 
Et les grans rentes ausi, dont voz vivez. 
Je en sni povres et voz riches clamez" 

(9400-9402). 

C'est d'ailleurs par de telles donations que Fromondin a réussi A se 
Eaire admettre dans le monastere malgré les doutes de Sabbé sur son 
aptitude suivre la regle. Mais jamais le pouvoif du clergé ne fait 
I'objet d'un débat essentiel. Gerbert s'attache bien plut6t A célébrer 
dans ses héros des chevaliers exernplaires, en butte aux machinations 
de Bordelais qui ne leur pretent hommage que pour mieux les trahir 
ensuite, souvent abandonnés dans le besoin par un empereur de plus 
en plus velléitaire, et néanmoins toujours prets A porter secours sa 
place aux rois attaqués par les SarrasinsZ5, comme, dans Garin, les 

24. C f .  J .  Frappier, Les chansons de ge*te du cycle de Guillaume d'O?ange, 1, 
Psris, SEDES, 1955, pp. 107-108. Sur I'ensemble de cette question, voir J. Batany, 
Les 'Moninges' et lo satire des m i n e s  aux XIL et XIZs sidcles. dans Les chansons de 
geste du cycZe de Guillaume dDrmge:  111, Les Moniages-Guibourc (Hommoge d Jeon 
Frappier); Paris, SEDES, 1983, pp. 209-237. 

25. C f .  J.-P. Martin, Les aventures coniugoles dime héroiíle d@que: Aye d'Auijin0n 
dotu la tour d'Aufalerne, dans Amour, moriege et transgressions ou Moyen Age, Callo- 
que de msn 1983, Centre d%tudes M6dievsles de I'Univenite de Picardie, Gappingen, 
1984, pp. 294-297, et Croisode et lune eontre les infiddles done b cycle des borona 
rkioltds, Colloque de maro 1987, ibirt. ( B  paraltre). 



jeunes I'avaient fait dans iaffaire de Maurienne, alors que les vieux 
se dérobaieut *". Mais I'accession finale de d e w  d'entre eux i la digni- 
té royale vient reconnaltre cette prouesse inlassable au service de la 
chrétienté: Gerbert recoit la récompense dont l'archevbque de Reims 
avait frnstré son pire. Le monde n'est plus tout il fait le meme; les 
faides ne sont pas éteintes, nrais le lignage bordelais, peu A peu, se 
réduit au seul Fromondin. Un nouvel ordre peut s'instaurer, dominé 
par la figure A la fois héroique et chaste de Gerbert, qni par trois fois, 
lorsqu'on lui a proposé une fiancée royale, a répondu "El ai a faire" 
(4494, 10391 et 11453), et ne se résout au mariage que pour recevoir 
un royaume situé au contact direct de la menace sarrasine. Le héros 
n'apparaft sans doute pas exactement sous la figure du croisé que 
suggérait Corán; du moins offre-t-il un modele de "royauté aristocrati- 
que et féodale" capahle d'assurer le salut collectif 27, et dont les quali- 
tés sont précisément celles d'nne chevalerie que la Croisade a "lavée 
de ses impuretbs" ls. 

Dans Ansegs, chanson plus tardive, et dans laquelle le droit passe 
du coté des Bordelais, !a condamnation de la vie monastique est der- 
dre moral, et la revendication concemant les biens aristocratiques a 
disparn. En revanche apparaft, sous la critique, l'aspiratiou vers un 
idéal de dénuement qui relbve de préoccupations proprement spiri- 
tnelles. Lorsque Bauche fait appel A quatre saints hommes pour leur 
demander de I'aider A préserver la paix, le trouvhre les oppose aux 
moines du temps présent: 

Li moine boivent n force et a estrif 
Des millors vins que Dkus a estaubli. 
Le pain manguent ausi blanc con gresil, 
De toutes chars manjuent autresi 
Tant que li ventre sont si plain et farci 
Que par un poi qu'il ne crievent par mi. 
Mais cil saint home n:! firent mie ainsi, 
Ainz ont pain d'orje a l'yave pestri 
Et hnit sauvage que par bos ont coilli 
Et herbelestes et racines ausi. 
De grant mesaise ont le cors signori ... 

(5034-5044). 

26. J. Grieward, Essnii ..., p. 300. 
27. M. Rossi, Figures royales ..., pp. 69-88. 
28: Pnur reprendre I'expresrion de C. Duby, Le. Trois O~dres ..., p. 270. Et 

G. Duby precise (pp. 268 sr.) que tette impuretd est dkbord semelle. 



Sans doute i'idéal de la mesabe écarte-i-il les clercs des affaires tem- 
porelles; mais il y a aussi la un écho tardif de i'esprit cistercien 25. 

Bauche lui-meme, en tout cas, retiré dans un monastere apres la moit 
de sa femme, le quitte au bout de quatre ans pour se faire ermite: 
"Trop avoit d'aisse, de mesaisse velt plus" (9091). 

Ici, ce sont bien deux éthiques chevaleresques qui Sopposent. Gé- 
rin par exemple, un des chefs lorrains, définit les devoirs du cbevalier 
exclusivement en termes de combat: 

"...por ce a de chevalier le non, 
Se vient a cointe ferir de i'esperon, 
Ferir i doit de si tres grand randon 
Que ii ocie errant son compaignon. 
De reposer ne doit querre ocoison 
Mais d'estre en @erre toz jors jusqu'au mentan, 
Chevalerie querre par contencon, 
Servir bataille, estors et chaplisson, 
Et s'il i muerent, Dieus lor face pardon" 

(6494-6502). 

Inversement, lorsque Bérenger le Gris se réjouit A l'approche d'un com- 
bat désormais inévitable, 

Bauches l'entent, si fu toz esmaris, 
Car moult redoute(nt) le roi de paradis, 
Le glorious qui en la crois fu mis. 
Par mautalant li croist li [cuers ou] pis 

(6635-6638). 

Chevalier ennemi de la guerre, suscitant des prkdications en faveur 
de la paix alors mbme qu'on fait appel A lui pour conduire les com- 
battants de son lignage A la bataille, Bauche incarne un ideal entiere- 
ment spiritualisé, et qui ne trouve son accomplissement que dans le 
renoncement total au monde, la vie érémitiqueso: idéal qui marque 

29. Cene influence est 6tudiée par R. Colliot, Aaiects de I'emite danr la littéra- 
ture &<co.romonesque des XII' et XIII' siicles, dans Mélanges P. Joni% Airin-Pro- 
vence, 1979 ('Fensfiance", 7), pp. 162164. Sur le retard, au Moycn Age, de la littk 
rature sur lSid6ologie, cf. G. Duby, Hiatoire sociole et idéologie des socidtés. dans Faile 
de l'histoire: 1, Nouoeour ploblemes, s. dir. J. Le Goff et P. Nora, Paris, Gallimard, 
1974, PP. 158-159. 

30. Dans N, il revient de plus de quinze ans psrs6s en Terre Sainte combattxe 
leo Smasins; mais ces indications sont fournim aur VV. 2227.2231, dsns lesquels il Y a 
lieu de soupwnner une r6fectioo tardive effechiée dans une intention cyclique. A partir 



indubitablement un approfondissement .spirituel. d e  la culture cheva-- 
leresque, mais idéal néanmoins autonomepar sapport A lacultnre clé- 
ricale, dont on connalt les préventions A I'égard des ermites, Pour la 
chevalerie, le renoncement au monde, par ce qu'il. implique d'absoln, 
satisfait au contraire un imaginaire essentiellement héroique3l. Nulle 
part la natnre et les vertus n'en sont mieux illustrées que .da& la 
scene oii Bauche, dans Iachapelle oA il va &re' assassiné,. prie pour 
ses futurs meurtriers miraculeusement endormis a2. Anseys progresse 
dans le sens de I'épuration et de la spiritualisation déjA perceptibles 
dans Gerbert, évolution qui, i+vecquelque retard san5 doute, illustre 
A I'intérieur d'un meme cy&e épique celle de la mentalité aristocra- 
tique. 

. . 

La parenté d'ordre thématique entre les trois chansons demeure 
néanmoins forte, parce que c'est souventle traitement renouvelé de 
schémas narratifs communsqui rend sensibles les différences idéologi- 

. . .  
ques entre les textes. Deux motifs narratifs illustrent bien les questions 
qui viennent d'etre abordées. 

Le premier est celni du moniage, dont i'kconomie peut &re définie: 
de la facon suivante: un vieillard du Iignage des .héros:se. retire dans.. 
un monastere pour finir sa vie saintement; ou un traltre y est enfermé 
pour expier ses fautesg8. 'C'est ainsi que disparait Guerri le Sor dans 
Raoul de Cambrai3'. Garin en fournit trois exemples: Milon de Gas- 
cogne apres le mariage de ses filles {V. 7133-7176), Hervis le ViIain. 

. . .  . . 
apres la mort de ses 61s (T;&c~) ,  $ttent ainsi une scene o& ils 
n'avaient d'ailleurs joué qu'un rale secondaire; dans le cas de Bernard 
de Naisil, le plus félon des Bordelais (V. 15054-15056), ce sont les 
moiues -clunisiens- de Saint-Vanne qui i'enferment pour soigner ses 

du v. 2969 en effet, N rejoint ie texte plus ancien de L (B.N. fr. 24377), S (B.N. 
fr. 4988) et U (Vatican 375), gui ignoient eette croisade initial!.de Bauche. Reste qii'en 
le dotant de telles cnfances, N mnfirme la va!eur exemplaire de l'image du craisé dani 
la chanson de geste, Les différents rnanurcrits le dénignent d'ailleurs wmme I'ancetre 
du lignage qui "prist Anthiorhe jusgiik en Jheruralem" (5515). Je remercie particuli&- 
rement Mme. A. Triaud pour les renseimements qu'elle a bien voulu me fournk sur 
la traditionmanuscrite de cette chanson. 

31. G. Duby, Les Trds O&, P. 369. 
321 Cf. R.  b l l iot ,  srt. cit., p. 170. 
33. Cf. J.-P. Marti",-Les motifs donr la chonson de peste. Dkfinition et utilisotion, 

"Cshiers de Civilisation MédiBjale", 30, 1987, 5. 322. Sur l'entrke en religioo des 
personnages épiquei;, voir J. L. R. Bélanger, Damedieus, pp. 158-159. 

34. Ed. hleyer-Longnan;~. 8719. 



hlessures, mais aussi- son h e ,  ce qui est une a u t r e f a ~ o n  de le mettrs 
hors d'état de  nnire: "11 s'est randuz, s'a deables yerpi", répond un 
moine A Fromont qui s'inquihte de son oncle (89b 8 ;  V. 15263). C'est 
dans des conditions voisiues que, dans Gerbert, Fromondin prend l'ha- 
bit ecclésiastique A Saint-Seurin (9208-9253). On sait ce qu'il en advient: 
Beruard aussi (est bient6t défroqué. L e  moniage souligne ainsi la 
traitrise fonciere d'un personnage incapable d'un repentir durableas. 

Lorsque le repentir est sincAre, le moniage aboutit A l'érémitisme, 
comme on l a  vu avec Bauche. C'est aussi le choix de Fromondin A la 
6n de Gerbert (13899-13908). Ainsi l'état de moine cénobite apparalt-il 
clauement, tant a u  plan idkologique qu'au plan narratif, inférieur A 
celui d'anachorhte, puisque seul ce dernier concerne durablement des 
personnages de premier plan. 

-Sincere, le repentir de Fromondin n'est pas pour autant définitif: 
quand Gerbert et ses compagnons, en quete d'un saint: ermite ij qui 
confeser leurs péchés, lui sont envoyés, sa félonie naturelle reprend le 
dessus: il cherche Ales assassiner, mais ce sont eux qui le -tuent en se 
défendant. Or une scene analogue figure, avec quelques différences, 
dans les deux antres chansons: dans  le Val Gérin, oii Garin a rassem- 
blé ses vassaux avant de partir pour la Croisade, se trouve précisé- 
ment un ermitage, -et (est - -pied de I'antel que le frappent ses 
assassins. De mame "Bauches estoit devant le cruscefis" (Anseys, 9393) 
quand surviennent pour le tuer Anseys et ses complices. D'avoir lieu 
dans un ermitage restitue au motif de la mort du héros le caracthre 
religieux qu'il avait dans la Chanson de Rohnd ou la Chanson de 
Guilhume: la quaüté de martyr allait de soi pour leur héros, parce 
qu'elle tenait A la cause meme A laquelle ils se sacrifiaient. Dans le 
cas de Bauche, et surtout de Garin (mais on pourrait aussi penser A 
Reuaut de Montauban), c'est-A-dire de héros dont la bravoure s'est 
longtemps fourvoyée dans des guerres impies, le sacré doit &re expli- 
citement marqué, tant pour la sanctification de la victime que pour la 
damnation des coupables. La variante proposbe par Gerbe7t nous en 
fournit une demonstration a contrario: si l e  coupable est I'ermite lui- 
mame, sa mort I'expédie nécessairement en enfer (1465814661); aussi 

35. Sur I'enfemement des traltres danr des monasteres camme forme adourie de 
Pexelusion, cf. M .  Rossi, La réprobotion sociole est-elle un critire d'exclusioti? Les 
traihes danr ''Gerbert de Meí", dans Exclus et  systdmes d'erclusion dans lo littérature et 
la ciullisntion mkdiévales. Aix-en.Provence, 1978 ("Senefiance", 51, PP. 3435. 



Fromondin est-il tué dans sa chambre, o& il tendait un pihge aux trois 
$lerins, et non dans Ie sanctuaire. Ainsi la murt du héros dans un 
ermitage ou une église apparalt-elle comme dotée dúne valeur ri- 
tuelle 

Zpisode secondaire dans Garin, le moniage reqoit par lA une place 
de premier plan dans les deux autres chansons, en se combinant avec 
la mort dans Z'ermitage, qui, chansou apres chausou, génération apres 
génération, prend dans le cycle des Lorrains figure d'événement fon- 
dateur 

Sans doute y a-t-ii la, sous une élaboration épique, une certaine 
réalité du m' si&cle. J'ai pensé, bien ente~du, A Thomas Becket; je 
doute néanmoins que les auteurs du cycle des Lorrains eussent pris 
pour modele le meurtre dún  éveque défenseur des libertés ecelésirusti- 
ques. D'autres événements sirnilaires avaient d'aillenrs eu Iieu aupa- 
ravant 38. 

Mais les smctuaires attireut les assassins épiques parce que le meur- 
tre s'y transforme en sacrifice, et parce qu'ils fournissent aux trouvkres 
le moyen de concentrer dramatiquement eglise et chevalerie, hérofsme 
et martyre. Ainsi dans chaque texte peut &re mis eii scene de facon 
particulihrement spectaculaire un conflit éthique: Popposition entre 
l'appel quasi physiologique de l'appartenance lignaghre, et l'aspiratiou 
A une spiritualité héroyque que I'aristocratie ne trouve pas, ou ne veut 
pas trouver, dans les institutions ecclésiastiques. Et en meme temps 
qu'elle élabore cette morale, etle kprouve le besoin de se justifier en 
redessinant A son usage le modele que lui propose le clergé, et en 
rabaissant celui-ci pour se valoriser elle-meme. 

. . 
36. R. Colljot, art. cit., p. 188. 
37. Lors de 1s premEere querelle avec Fromant devant le roi, Garin lui dit: "Gy 

lain voshe ande mie ne forlipniks, / Qui son parin mordri en .i. mastiex" (13b 1-2; 
V. 2325-2326). Et dsm Aubeii le Bourgoin, le h&ns (qui est. dan3 Garin, un des 
principaur membres du lignage lonain) me"? ausd tu6 dans une kglise: R. R. Bowman, 
Tha Connections of th Gesls des Loheroiw with other French Epics nnd Medieval 
Genres, New York, 1940, pp. 36-37. 

38. Par eaemple le meurtre dii comte de Flandre Charles le Bon. en 1127: 
cf. G. Duby, Lea Trols 0rdres;p. 313. 



EVOLUCIÓN Y PARODIA DE DETERMINADAS 
ESTRUCTURAS CONDICIONALES DE LA &PICA 

Al poema épico, a1 más noble de los géneros, también alcanzó la 
parodia burlesca. Escenas ridículas se habían incluido desde la Chan- 
son de Roland, y una obra maestra en este sentido por su tono bufo 
y burlesc'o es, sin duda, Le P&le~inag@ de Charlemagne. 

Pero, fuera de la épica, debe de haber muy pocos ejemplos en los 
que este género sea parodiado de forma tan 'intensa y a la vez tan 
indemne como en las fatrasiesdel siglo m. Su incoherencia ', su apa- 
rente inexactitud, su aspecto azaroso, les restaba responsabilidad. Sin 
embargo, presentan, como pocos poemas, una estructura rígida y siste- 
matizada,' reveladora de una premeditada . . elaboracidn *, y es difícil 
una-alusión más directa, 'puesto que se incluye la propia obra paro- 
diada como parte del texto: 

C'est de la Cliarqon d'Audain. 

1. Como gknero, la fotrnsie. se caracteriza esencialmente por la ruptura ,sirtemática 
da todo vincilo o enunciado en el interior mismo de 1s proporicii>n, pmduciéndose un ... non-sens!' absoluto frente a otros gBneros de este registro, fatrns y resverfe, que pre- 
sentan un 'hon-sens" relativo. Cf. P. Zumthor, Fatrasle et coqd-i'ane. De Beoumonob 
a Cldment Marot, en.A4klongqs Robert G t ~ i g t t ~ ,  Amberes, 1961. págs. 5-18: P. Bec, Lo 
lyrique finncaise au Moveen Age (XIIe-Xllle sideles). Contrfbutian d une hjpologie des 
genres poktiques rnddidvnux, París, Picard, 1977; y mi libro La poesia medieval fron- 
cesa del "non-sens": Fdtrnsie y género8 odogos, Murcia, Universidad de Murcia, 1987. 

2. En el plano formal, los poemas fatr&sims reposan sobre un rno!de mhtrim y 
procedimientos sistemáticos de composici6n que no carian de un poema a otm. Ln in- 
mngmencia semántica queda aprisionada en una rígida estructvrn estróficn, rimica y 
ritmica, hecho que constituye uno de los rasgos tipol6gieos del registro. 



Pero, efectivamente, el registro en que se encuentran, el del "non- 
sens", mezclando lo absurdo con lo jocoso, les restaba seriedad y agre- 
sividad. La burla se deslizaba sutil pero ininterrumpidamente a lo lar- 
go de los cincuenta y cuatro poemas de Les Fatrasies dAnas y los 
once de Les FatrasiRs de Beaumanoir 5 La elección, pues, de este género 
no es gratuita. Ante todo hay que recordar que, situada en su época, 
Ia fatrasie, al igual que los restantes gkneros del registro, representa 
una poesía de ruptura n o m o  lo burlesco, lo báquico o lo obsceno-. 
Ruptura a la vez poética (frente a la rigidez formal existente), crono- 
lbgica (un siglo xm que se afirmaría contra un siglo XII todavía dema- 
siado cortés) y sociológica (con la llegada a la literatura de la burgue- 
sía); y a nivel linguístico, finalmente, por la ruptura concertada de  
todo vínculo discursivo 4. Y del mismo modo vemos dibujarse en ella 
todo un sistema de imágenes carnavalescas, de las que lo obsceno, lo 
grotesco, la destrucción, la violencia, el Bestiario, la desdramatización 
de  la muerte, la degradacibn de lo religioso ..., son sus mejores repre- 
sentantes, siempre carentes de todo dramatismo, como es característico 
de este espíritu carnavalesca y fatrásico. 

Tal vez lo más importante de todas esas imágenes es que, a través 
de ellas, ya en el siglo m se insinúa el espíritu de lo nuevo, lo dife- 
rente, lo cotidiano, que viene a chocar con el pensamiento tradicional 
que un día pueden hacer vacilar. También el "non-sens" puede ser 
protesta: contra los abogados, los importantes, los nobles, el clero, los 
comerciantes, los usureros... Contra determinadas formas Iiterarias, ¿y 
por qué no?, entre ellas las épicas, que ya en este siglo, incluso más 
que la tradición cortés, debían sentirse como algo un tanto caduco y 
fosilizado, representantes de otra época y de otro espíritu distinto al 
burgués que dio origen a estos poemas. 

La gran aportación de la fatrasle como forma literaria consiste pre- 
cisamente en la continuidad y a la vez ruptura de la tradición formal 
existente, constituyendo "comme un dernier sursaut (dans I'ordre de 
Iironie et du pastiche) de la poétique ancienne pour créer une forme 
nouvelle" O. 

Nace en e1 seno de la "poética de contrastes", como la define 

3. Edici6n de L. C. Porter, Lo fatrnsie et le fatras. Essai sur In podde i r a -  
tionnelk en France au Moyen Age, Ginebra, Droz, 1960. 

4. P. Beo, op. cit., p6g. 167. 
5. P. Zumth~r, Crrindviss der romonischen Literottrren des Mitfeloltcrs, t. 1, Hei- 

delberg, Cail Winter-Universitatrverl~g, 1972, p8g. 89. 
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Zumthore, erigiéndose en género autónomo. Las técnicas, los elemen- 
tos que toma de esta tradición, provienen tanto de la saturación cor- 
tés directamente, como de determinados clichés ligados a la épica7. No 
en vano ambos mundos épico-cortés, con sus formas más representa- 
tivas narrativa-lírica, se han asociado con frecuencia en la literatura. 

No tendría sentido entrar aquí en la famosa distinción de la trilogía 
medieval clásica: Síco-narrativo-novelesco, pudiéndose crear una dia- 
léctica diferente según los criterios escogidos: 

plano narrativo: épico-novelesco/lirico; 
plano oral-musical: lírico-épico/uovelesco. 

Lo que es más importante, desde el punto de vista de nuestro estu- 
dio, es que las iuterferencias están atestiguadas. Como bien indicaba 
Faral, la "chanson de toile" o "d'histoire" se imbuía, tanto en los as- 
pectos formales como temáticos, en las formas épicas, lo que mostró 
detalladamente Carla Cremonesi en un extenso artículo, y fue estudiado 
recientemente por Cesare Segre en el anterior Congreso de esta Société 
Rencesvals 

Teniendo en cuenta estas incursiones, P. Bcc, en su clasiñcación 
tipológica de los géneros líricos, distingue el "Registro lírico-narrati- 
vo" 0 .  La fatrosie, según Kellermann 'O, tendría asimismo una filiación 
narrativa con determinadas formas del. Lugenm4irchen; pero ante todo 
está situada dentro del gran registro de lo "anti-lírico", al igual que 
lo burlesco, lo báquico o lo obsceno, y, como muestra su propio Corpus 
textual, es incontestable la utilización de detenninadas estructuras asi- 
miladas a la tradición épica, si no para destmir este género, como in- 
dica Giovanna Angeli 11, sí al menos para parodiarlo. Utiliza el esque- 
ma estereotipado de determinadas de sus estructuras para la recepción 
y difusión de lo absurdo. 

6. Ibid. 
7. Cf. La w e d d  mediauol hancesa ..., op. cit., págs. 198 y siga. 
8.  P. Bec, op. cit., págs. 197 y sigs.; Cesare Segre, "11 mgno di Aldoda" tro chnn- 

son de geste, chanson de  f e m m  e romance, págs. 465.468: también, como muestra de 
interrelación de estos ggneror, cf, Fernsndo Camona, El "romnn" linco medieoal, Bar- 
celona, PPU-"Estudios Románicos", 1988. 

9. Op. cit., pág. 38. 
10. Uéber die oltfronzüsirchen Cedichte des uneingeschriinkten Unsinnr, "Areh. f. 

das St. de. n. Spr", 205, 1968, págs. 12-13. 
l. 11 mondo rovesdoto, Roma, Bulmni, 1977, pigs: 93 y sigs. 



Centrándonos en los textos, y dejando al margen topónimos o em- 
blemas más o menos significativos, como Saint-Omer, Saint-Quentin, 
Soissons y el "Monjoio" de la estrofa XV12, observamos cómo en los 
versos fatrásicos se introducen de forma directa personajes u obras co- 
nocidas de la épica, los cuales son sometidos a los mismos procedi- 
mientos de "degradación", "desnaturalización", "mptnra", que el resto 
de los personajes o elementos que constituyen el poema. De este modo 
nos encontramos con que tanto el contexto como el protagonista que 
recita la canción de gesta son de lo más absurdo y grosero para tan 
noble acto: 

XXV (F.A.) 

Une viez paelo 
Touz cex de Broucele 
Voloit compissier, 
Et une viele 
Chantoit en fessele 
Dou Danoys Ogier. 

0, incluso, como es babitnal en estos poemas, se erige como actante 
a un ente inanimado, que bien aprenderá una cancií~n de gesta o bien 
la recitará: 

W I I  (F.A.) 

La s'en esmemilla ou 
Que tantost vint I'ame prendre 
La teste d'un poiron, 
Pour ce qu'il voloit aprendre 
De Gerart de Rossillon 

Y no se siente pudor alguno en considerar lo que aquí se dice como 
parte de uno de los cantares, o en incluir en un ambiente altamente esca- 
tológico a la madre de Carlomagno o a la amiga de Roldáu: 

XL (F.A.) 

Tnpe de moustarde 
Se faisoit musarde 
Dou poistran s'antain, 
Et uns oes ce farde 

12. Hacemos siempre alusibn a la edición de Parter, op. cit. 



Pour ce que il narde 
D'un pet de putain; 
C'est de la Chayon 8Audain. 
Lors i vint une bystarde 
Qni fu commere Bertain, 
Et une truie gaillarde 
Un mostier dedenz son sain. 

Tras esta alusión directa, pero tal vez más difusa, nos encontramos 
con otra más sutil, pero mucho más importante por sus características 
y significación. 

Uno de los aspectos más importantes de la sintaxis de las fatrasies 
es la presencia, en la parte de los heptasílabos, de  estructuras hipoté- 
ticas que responden de forma general a los esquemas: 

"Seria (catástrofe) ... si no hubiese sido por ... (el salvador)." 

Doce estrofas aportan el suceso milagroso propio según lo hipoté- 
tico de la irrealidad, seis eligen una variante temporal que tiende a 
producir el mismo efecto: 

"Sucedía que -o habría sucedidc- cuando intenino." 

Y con éstas se podrían emparentar otras ocho estrofas en que la mu- 
tación, introducida bien por "quand" o por "ez vos" y "lors i vint", no 
es determinante (F.A. 111, IV, XIV, XVII, XXV, XL, XLIII, LIII). 

Respondiendo a la primera estructura, seiialamos en las Fatrasies 
8Awu.s una serie de  estrofas en que la catástrofe es evitada, bien por 
un animal insignificante: 

Se ne fussent.. dui poucin 
C'uns Anglois aevoit couvcr, 

. -Trais. fust Salahadins : 
A i'entree. de la mer. . 

XII 

Se ne fust uns gris veaus, 
Deus suris forspaisies . 



Qui venoient de Cytiax 
Estoient ja conseillies 
De porter Paris a Miax. 

Ja feist tout craventer 
Se ne fust uns limecons 

. . . .  . . . .  . . ... , ................................... 
Qui commanda deus oisons 
Quatre larrons trainer, 

o por un ente inanimado, y sin poder de actuaci6n: 

.. , ~. 
1x1 

Ja che'iisent d e  lor tour 

. . .  
Ne fus une palevole 

... Qui s ' a i i  devant le jour 
. . 

S e  ne fussent deus maques 
....................................... 
Mortes fussent sanz retour 

. . . . 
Quatre cotes descouSueS. 

. ~ 

X 

Se ne fust une verriere, ... Dui lymeqons 

Eüssent fait dix Anglois 
Huchier ''Harpe et Godiere" 

Bien fust chascons d'aus garnis 
... Ne fust uns estivaus bote 

Mort fussent a l'ariver 
.... Se ne fust une faucille 



o por una abstracción o sujeto inmaterial: 
.. , . . 

Mais mal lor fust convenant 
Se ne fust uns eternus ... 

XXXI 

Se ne fust li ris d'un coc 

Pendus fust en :.la semaine. .. 

Tost i fussent. malbailli . . . 

Se ne fust uns grans besoinz ... 

Ejemplos similares encontramos en las Fatrasies de Beaumanoir: 

Se ne fust Warnaviler, 
Noi6 fuissent en le vaine. .. 

IV 

Ne fust une vielle torte 

Li cns d'une quaille morte 
Les eust pris a esfors ... 

Ne fust une viés cuillier 
. . . . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Toute I'iauwe de Tamise 
Fust entree en un panier. 

En cuanto a la segunda estructura, la temporal, se dan seis casos 
en las Fat~asies d'Arrm,.de los que señalamos dos com.0. ejemplo: 

m11 

Ja ie feri'st, en la sómme, 
La pensee d'un larron 
Quant li pepins d'une pomme 
C'est ercria a haut ton ... . , , , , . , , . ,, , 



La les eüst delivrez 
Em plain hanap de boulie, 
Qant uns lymecons amez 
Hautement "Munjoie" escrie. 

Y uno en  las Fatrasks de Beaumanoir: 

Ja i eüst cox donnhs, 
Quant une chaloreille 
D'un baston les a sembs. 

La frecuencia de esta estructura condicional-hipotética ha  dado lu- 
gar a varias hipótesis, y,evidentemente, s u  uso sistematizado muestra 
que no ha  sido empleada al azar. Giovanna Angeli lS sostiene que  el 
modelo para este mecanismo "trausfomacional" que se da en el fondo 
de  la fatrm'e es la escena de  la batalla épica en',que la desgracia es, a 
menudo, evitada en una constmcci6n similar. En la Chanson de Ro- 
land tenemos: , . 

Granz fut ii colps, li dux en estonat: 
Sempres caist, se Deus ne li aidast. 
De sun destrer le col en enbraqat. 
Se li paiens une feiz recumast, 
Sempres fust mort li nobilies vassal'4. 

En la C h m o n  d'Aspremont, en muy poca diferencia de versos en- 
contramos tres veces la misma estructura: 

Se Damerdex ne li fesist secors 
Et Rollandis qui la i vint le cors, 
Ja mais en France ne fust rois ne allors. 

~ .~ . .................................................. ' ........ . . . 

Queja mais Karles, a jor de son vivant, 
En dolce France ne fust .mais repairant 
Ne ne portast corone d'or luisant, 

13. Op. cit. en nata 11. 
14. Chonson de Rolond, w. 3438 y sigs. 



Se Dex ne fust et son neveu Rollant. 
.. .............................. * ....................... 
Se Damerdex ne m'eust tant aidié 
Et Rollandins, qui bien m'en vengié, 
Ce sacies vos q'a mort ere jugié" 16. 

Y en Garin le Loheren: 

Et dist Garins: "Vostre merci, biaus niezl 
Si m'ait Dieus, eü m'avez mestier. 
Se ne fussiez, mors fuisse et detranchiez" '6 .  

E n  cuanto a la variante temporal, la matriz es la misma. Así la 
encontramos en la lucha entre Isembart y Miles, en la que Bernard 
interviene en auxilio contra su propio hijo: 

Ja l'eüst mort le bon vassal, 
Quant sumint le viel Bernard; 
Le pere fut meistre Isembart '7. 

En estos poemas épicos, la estructura condicional hipotética viene 
perfectamente adaptada a lo que  se ha  d e b i d o  como "f&mula" épi- 
ca l% En el primer ejemplo de  la Chanson de Roland la estructura vie- 
ne insertada en el decasílabo épico, en el que cada una de  las dos par- 
tes ocupa un hemistiquio (4+ 6): 

Sempres caist, se Deus ne li aidast. 

)En el segundo ejemplo, y en los restantes poemas épicos indicados, 
la estructura puede ocupar dos o más versos, pero ajustándose siempre 
cada una de las dos partes a una longitud métrica determinada. 

El motivo es siempre el mismo: la evitación de una gran catástrofe 
gracias a la ayuda de  Dios o de  un gran peisonaje, enlazando con la te- 
matica de  la batalla o del combate. 

Estas fórmulas, un tanto estereotipadas, como bien ha mostrado Rycll- 
ner, debían conocerlas de  memoria los juglares, que las aplicaban se- 

15. Chnnson CAspremont, w.. 6024.6026, 60726075, 6115.6117, 
16. Garin le Loheren, w. 2426 y sigs. 
17. Gonnont ct Isembart, w. 559 y sigs. 
18. Cf. J .  Rychner, La chonson de geste. Essoi sur I$rt &que des iongletks, Gi- 

nebra, Droz, 1955, págs. 126 y sigs.; La technique littdralre des chansons de fieste, 
"Actes du Colloque de Li&geT (1997), Paris, BeUei Letber, 1959. . .  



gún el momento y las necesidades, y eran también muy familiares para 
el público que las escuchaba. En la segunda mitad del siglo ~ I I  debían 
de formar parte del arsenal de técnicas que los "fatrassiers" tomaban 
de la tradición foimal para su consecución de lo absurd~ '~ .  

La grandiosidad del decasílabo es aquí sustituida por los versos 
"cojos" de cinco y siete sílabas, como los denomina Grammont 20, aptos 
para cuando el tono era jocoso e irónico. Los héroes, Dios, son susti- 
tuidos aquí por animales, objetos o sucesos insignificantes, con la fina- 
lidad, si no de destruir, como sostiene G. AngeliZ1, sí de parodiar al 
más noble de los géneros: e l  épico. 

Objetos domésticos, sucesos absurdos, animales insignificantes o gro- 
tescos, vienen a sustituir . en . estos versos a los seres humanos, y realizan 
sus acciones tanto ''posibles" como "imposibles", e incluso las superan. 
El resultado no es, en ningún momento, la exaltación de estos seres o 
entes mediante la atribución de hazañas grandiosas, sino que, por el 
contrario, se consigue una desvalorización de dichas acciones con la 
sola presencia de este mundo trivial y absurdo. 

Con frecuencia es un caracol, "un caracol armado" (F.A. XXVI, 
XXX, LIX), con su caracterización de animal cobarde que tiene dentro 
del simbolismo animal, el que lleva a cabo estas grandes hazañas. Y no 
sólo el hkroe, sino también el sujeto "salvado", son, a menudo, doble- 
mente abniidos, puesto qüe "si nohubiese sido por dos mazas habrían . . . . 
muerto cuatro cotas descosidas" (F.A. E). 

La intencionalidad paródica y, en cierto sentido, degradatoria de 
esta estructura cobdicional no se presenta aislada, sino'que viene a estar 
reforzada por resultados semejantes a otros niveles del poema. Así la 
consecuencia final que se puede obtener de dicha estructura: 

Situación inicial / obstáculo / superación del obstáculo, 

podría conectarse con la matriz semántica obtenida en el análisis de 
estas distintas isotopíasZ2: 

Pequeñez / dominación / grandeza. 

19. P. Zumthar, Longue, texte, knigme, París, Seuii, 1975, p4gr. 70-71 
20. M .  Grammont, Petit t~oitd da uersihcotion fratvnise, Paris, A. Coiin, 1965. 

pág. 46. 
21. Op. cit. en nota 11. 
22. La poeda mediavol francesa del "nanuens".. ., op. cit., pigs. 223 y sigs. 



Todo ello, unido a la "desvalorización" o "rebajamiento" que se 
da en el léxico, vendría a confiimar nuestra hipótesis, expuesta en un 
trabajo anteriorz3, de que estos poemas no son arbitrariamente incon- 
gruentes y que su absurdo no es meramente casual: utilizan este "non- 
sens" sistematizado para parodiar, ridiculizar y, en cierta medida, opo- 
nerse a los rígidos sistemas formales existentes. De este arsenal de la 
tradición formal, determinadas estructuras épicas bastante estereotipa- 
das y fuertemente "arraigadas" debían de ejercer un gran atractivo so- 
bre los "fatrassiers". Estas, al igual que los "opposita", las reiteracio- 
nes, el monótono Corpus léxico, junto con la rígida estructura rímica 
y rítmica, vendrían a constituir "formularios" que favorecerían la acep- 
tación y difusión de lo absurdo. Con la misma letanía del Padrenuestro 
se pasa fácilmente a los "pater noster farcis", con la misma estructura 
de una fórmula épica se pasa rápidamente a su ridiculización. 

23. Ibld. 
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