
LA TRANSPOSITION DE LA «CHANSON DE ROLAND» 
DASYS LA «CHRONIQUE DU PSEUDO-TURPIN»: 

CONTREFACON OU SUBLIMATION? 

La Chronique de Turpin, qui constitue le livre IV du Liber Sancti 
Jacobi, raconte les diverses expéditions de  Charlemagne contre les 
paiens d'Espagne, en amalgamant substrat historique et données épi- 
ques. Au chapitre XXI, qui expose la fin de ces campagnes et qui a 
pour titre De bello Runcieoallis et de passione Rotholandi ceterorum- 
que pugnatorum, l'auteur s'est employé B transcrire la version de la 
Chanson de Roúmd qu'il avait en mains, selon sa mentalité de clerc et 
dans les limites d'un résumé. La tentative était osée e t  périlleuse, au 
regard de la vogue dont jouissait la légende poétique de Roncevaux, en 
cette premiere moitié du SI' siecle. Le "jeu" étonnera moins toutefois, 
si Pon a B Sesprit le contexte général du Liber dont la Chronique fait 
partie intégrante. 11 n'empeche que pour le lecteur moderne dont la 
mémoire se chante les vers de la mort de Roland, la transposition tur- 
pinienne a quelque chose d'inconvenant, voire de rtivoItant: que sont 
devenus la trame tissée d'exploits solitaires, l'angoisse d'une poignée de 
braves dont on voit les forces s'épuiser et le panache des gestes déses- 
pérés d'un Roland, d'un Olivier et d'un Turpin? N'y-a-t-il pas cnntre- 
facon B triturer le canevas de la chanson, en y taillant A gands coups, 
en éliminant des personnages, en y introduisant d'autres, sortir Turpin 
de la bataille pour en faire un supposé narrateur, et surtout peut-&re 
B faire d'un héros un saint? A vouloir trop sublimer l'humain, le risque 
est grand de l'ouhlier et de faire passer I'adrniration mystique avant 



l'hmotion. La difficulté est réelle et bien des fements de l'épopée -ne 
serait-ce qu'en négligeant de i'étudier- n'ont eu que sévérité pour la 
version turpinienne vue comme un pur galvaudage. En proposant un 
examen coinparatif des deux textes, je ne me sens pas i'avocat $une 
cause perdue d'avance. 11 faut comprendre deux mentalités, deux ob- 
jectifs et, sans vouloir mettre sur le mime pied Turdd et le clerc A i e r i  
Picaud de Parthenay-le-Vieux, garder pour le premier l'admiration de 
tous et pour le second un certain droit A la différence qui ne le fasse 
pas mettre h l'écart. Trois points me paraissent en mesure d'éclaircir 
le débat: les intentions de Turpin ou le pourquoi dUn te1 changement, 
i'organisation des faits ou le comment de la refonte, le jugement que 
i'on est en droit de porter sur une oeuvre qui peut apparaltre comme 
mineure. 

, . .  . 

Si la Chanson de Roland est ainsi appelée, c'est, A l'évidence, qu'aux 
yeux du poete, les exploits du héros en tiennent Ia place centrale, h 
la fois par leur disposition-dans i'ceuvre (VV. 661-2396) et par la plus 
haute intensité qu'ils apportent au drame. La désignation de Gaiielon 
par Roland pour se,rendre pres de Marsile porte déjh en elle-meme le 
germe du &ame de Roncevaux, avec cette phrase menacante de l'on- 
cle h la cour: "Seignurs, vos en orrez novelesl" (v. 336). La désignation 
de Roland (v.782) pour Sarriere-garde introduit les pages oh sa prouesse 
exemplaire galvanisera l'énergie d e  sa Qoupe de plus en plus réduite, 
jusqu'A la disparition des demiers, Olivier, Turpin et fui-meme. La ve- 
nue de Charles sur le terrain pour retrouver le cadavre de son neveu 
(w. 2397-2876) est une sorte d'épilogue oh le désir 'de venger cette 
mort est la 'iaison de nouveaux combats, avant le retour h Aix et la 
punition de Ganelon. La prouesse chantée par le poeme est donc essen- 
tiellement celle de Roland, la meilleure épée du royaume (w. 2903-5, 
2935); Turpin, Olivier et les pairs tiennent de lui Ieur courage.' Cette 
focalisation ne porte pas d'ombre pour autant sur les exploits indivi- 
dttels ni ne relegue au rang de pure toile de fond la présence de Sem- 
pereur et de son nrmée, pas plus qu'elle ne tait les intrigues de cour ni 
ne néglige les mouvements de troupes et les grandes fresques guerrieres. 
Sans ces rnultiples apports, la narration et le drame risqnaient de man- 
quer d 'amphr et de souffle. 

L'cettvre se raccroche aux minces données historiques de n8, mais 
n'n avec elles- nucun lien d e  vraie dépendance ni pour i'ensemble des 



personnages, ni pour la chronologie de i'action, ni pour l'atrnosphere 
du drame l. Ses rapports sont réels, on le sait, avec Pépoque contem- 
poraine, celle de la Reconquete de Wspagne. Le poete -et c'est son 
droit- veut chanter un passé auréolé de gloire en lui conférant pour 
le présent une valeur exemplaire. Le service de la "dulce France", la 
réduction de ses ennemis qui sont aussi cew de la foi chrétienne, est 
le nerf de i'action2. Dans ce contexte, Roland plein de fierté est un 
hon chrétien certes, mais, ii la différence de Vivien, la conscience de sa 
valeur le prive de la qualité de base qui fait le saint, i'humilité 3. 

Enfin, la Chanson de Roland est destinée A &re chantée devant un 
puhlic de seigneurs que la guerre fait rever et devant un peuple friand 
de coups d'éclat. Son hut n'est ni moralisateur ni mystique, puisque 
i'auteur, clerc instruit mais homme du monde, n'a rien d'un moine pré- 
dicant. 

Ces remarques générales, simple rappel, n'auront point été sans in- 
téret, si i'on aborde les intentions de Phomme d'église qui se cache 
derrihre le nom de Turpin. La version qu'il donne de la mort de Roland 
doit, en effet, etre située des l'abord dans le contexte général du Liber 
Sancti Jacobi, écrit B la gloire de I'Ap6tre et de son pAlerinage par un 
seul et meme auteur Aimeri Picaud, "clericus vagaus". Des points de 
vue erronés ont fait de ces 29 folios qui constituent la Chronique, une 
pikce rapportée au sein dUne compilation de type essentiellement reli- 
gieux dans les quatre autres livres du Codes par ses éléments liturgi- 
ques, hagiographiques et ses routes de pelerinage. 11 faudrait relire les 
pages que Bédier a consacrées ii cette parfaite intégration du livre IV 4. 

Au contraire de la Chanson de Roland, si Charlemagne prend ici la route 

1. "L'auteur du Roland se moqus de i'hirtoire", ddt P. Le Gentil, dans Lo Chanson 
de Rolmid, Conneissance des Lcttres, Paris, 1967'. p. 92. 

2. Les dernieres paroles de Roland (VV. 2344-881, la déploration de Charles 
(VV. 2886.2942) mettent en relief la slohe de la France, dont le nam revient répulik- 
rement. 

3. Sur la di f fhnce entre Roland et Vivien, voir A. Moisan, La Idgende épique de 
Viuien et lo Idgende hagiographique de soint Vidian a Martres- Tolosane (thdse Tours, 
1971), Lille, 1973, 1, pp. 203-217. 'Le drame de Roland. on ne le sou!iene jamais 
tiop, est par ses origines un drsme humain. C'est I'orgueil de Roland qui I'expligue ... 
Rolnnd aime la guem pam la guerre ... il r&ve de conqii&tes", soulipne P. Le Gentil, 
op. cit., pp. 104-105. Les phrases du type "Chrestientst a ideza sustenir" et "Se vos 
murez, esterez reinz rnartirs" ne se renconhent que dsns la bouche de Trimin. qui ne 
fait ainsi que jouer son sale (VV. 1129. 1134, 1522). Dans la Chnn~on de Rolond. le mot 
'Crestienté" n'a nas le sens territorial qu'il s notamment dans la Chanson de Guilloume. 

4. On les lit dans 1'édition de la Chronique du Pseudo-Turpin p.p. C. Meiedith- 
Sonen, Paris, 1935, pp. 49-54 et 64.66. La poiition contraire de Meredith-Jones ne 
tient par. 



de I'Espagne, c'est sur I'injonction de saint Jacques" et ses conquetes 
ont pour hut d'ouvrir le chemin de Compostelle en libérant la terre 
espagnole (chapitie 111). 

Les campagues suivantes qui doivent leurs éléments au fonds épi- 
que francais ne visent qu'i iepousser les invasions dtfgolant en Aqui- 
taine et dans les régions d'Espagne reconquises avec le secours de I'A- 
p6tre. Les eonciles de Compostelle e t  de Saint-Denis appnient Iórga- 
nisation religiense liée i celle des territoires. La conquete et la défense 
les armes i la main sont ici au sexvice d'un idéal spirituel et le mot 
"guerre sainte" devient le plus approprié. Dans la lettre qui cl6t la 
Chronique, le pape Calixte donnera comme modeles i tous ceux qui 
eombattent pour la défense de la Chrétienté au xu" siecle, en Espagne 
ou en Terre Sainte, les héros carolingiens dignes detre appelés "mar- 
tyrs" *. La gloire de la France n'est plus I'objectif premier. 

Par une concentration quasi exclusive sur la personne de Roland 
qu'ent~alnent et ce uouveau contexte et la nécessité de eondenser les 
pages, le héros devient le modele de ceux qui combattent I'infidele; il 
s'af6rme d'emhlée eomme un saint martyr, doué de toutes les vertus 
d'une Ame transfigurée par la foi chrétienne. Les éléments épiques du 
pot3me s'en trouverotit nécessairement réajustés et revivifiés par l'inté- 
rieur. Les sentiments et les actions de ce nouveau Roland vont baigner, 
au deli du meweilleuv et des coups d'éelat de la geste, dans une am- 
biance de relation plus nu moins appuyée avec Dien. Le but n'est-il pas 
d'édifier, ici comme dans tout le Liber Sancti Jacobi, meme si la ma- 
niere en est moins immédiate? 

Cette acceutuation n'est pas si étrange, si l'on songe que le De Eaude 
novae militiae de saint Bernard date de 1128, soit de quelques années 
avant la rédaction de la Chronique de Turpin. Cette charte, qui vou- 
lait donner une lecon nkcessaire et opportune i la "chevalerie di1 si&- 
cle", allait inspirer la mystique des Templiers '. Ambiance que Son re- 
trouve si forte dans la geste du Vivien épiqne, frere du Rolaud turpi- 
nien heaucoup plus que du Roland turoldien. 

5. "Tihi notifico (dit l'ap0trc A Charles) quia [Dominus] ... ad praepsrandurn itrr 
meum et deliherandum tellurem meam a rnanihus Moabitanim te inter omnes... elegit", 
bd., p. 91. 

6. Ed.. pp. 251.255; cf. pp. 68-70. 
7. E. Vacandard. Vie & snint Benuiid, 1, 1887, p. 240, souligne qu'avec los Che- 

"aliers du Temple "L'idbo da soldat chretien se trouve érninemment r&alis&c: l%glire ne 
pouvait donner un caracthre plus eleve et plus ssint au terrible metier de la guerre". 



Sans doute, dhs la premiere page, Turpin étale ses prétentions B la 
véxité historique en tant que témoin oculaire, mais au regard de I'épo- 
pée contemporaine, il rejoint les vantardises des jongleurs. Dans les 
coriditions qu'il s'impose de résumer en quelques folios (18v-23v) les 
4000 vers qu'il a sous les yeux, Aimeri Picaud s'attelle B une rude tache: 
choisir et donc éliminer faits et personnages, accentuer I'éclairage sur 
le héros principal pour en laisser tant d'autres dans i'ombre, s'adresser 
a des lecteurs restreints (il faut savoir le latin) et orientés, loin 
des foules enthousiastes, susciter des résonnances nouvelles et nioins 
humaines ... Comment transforme1 un chef-d'ceuvre, sans risquer de 
le trahir? 

L'organisation des données dans la Chronique est, par nécessité, 
parallele A celle de la Chamon. Mais i'éclairage projeté sur la geste de 
Roland, dans sa nouvelle finalité, laisse dans i'ombre de nombreux épi- 
sodes ou les réduit B quelques lignes. A défaut dUne analyse qui risque- 
rait de se perdre dans la minutie, on peut dégager cinq étapes. 

1) La trahison de Ganelono. Le fil conducteur du modele demeu- 
re. Le drame de Roland se noue des i'ambassade de Ganelon, sur le 
chemin du retour en France, I'Espagne une fois soumise, B l'exception 
de Saragosce qui ne Pest qu'en apparence, "in caritate ficta". Des pré- 
sents seront offerts et ?t Ganelon pour Ie corrompre et A Charles pour 
lui faire croire A la conversion de Marsile. La désignation de Roland 
entouré d'olivier, des pairs e t  de 20000 soldats pour garder le passage 
de Roncevaux est aussi bien marquée (w. 792-802). Plusieurs nouveau- 
tés apparaissent. Baligant, qui n'intervient daus le poeme que beaucoup 
plus tard (v. 2645), est ici le frere du roi paien, B ses catés B Saragosse, 
envoyé comme lui par l'émir de BabiIone. On peut voir 1B une récupéra- 
tion facile de l'anonyme algalife présent pres de son oncle Marsile". 
Charles a rassemblé ses troupes B Pampelune, avant de quitter 1'Es- 
pagne - soumise B Dieu et B saint Tacques: c'est la conclusion d'une 
conqu&te qui avait commencé sur I'envoi de i'Apatre et avec la prise 

8. "Quse prapn'is occolis intuitus sum m. annis... pro certo scribere ... non am- 
bigo", p. 87. 

9. Rol., VV. 1-816 [= 20.5 %], et PT, p p  179-181 - 25 lignes [= 6 81: "Postquam 
Xarolus rnagnus ... mortem incurrcnint." 

10. Au v. 1914, cet oncle s'appelle Marganiee. Baligaot n'est pas paient de Mnnlle 
dans Rol. 



miraculeuse de la viile. Turpin ?t qui l'auteur a confié le r81e d'"his- 
toriographe du roi" restera prhs de Charlemagne, ce qui constituera un 
changement notoire dans Sultime combat de Roland. En regard des 
10 mulets'chargés d'or et des 700 chameaux destiués A Charles (w. 647, 
652, 679), des divers présents qui sont remis A Ganelon par Marsile et 
sa femme, Valdabron et Climorin, pour prix de sa trahison (v. 464, 
616-641), celui-ci se voit confier ici, avec 30 chevaux chargés d'or et 
de trésors pour Charles et 20 autres chargés d'or et de manteiux pour 
lui-meme, 40 chevaux porteurs d'outres de vin dans le but d'enivrer 
les soldats et 100 Sarrasines "ad faciendum stuprum", au lieu de 20 ota- 
ges (w.  646, 679) ". Cette surenchere dans le dessein de perdre par 
l'immoralité une armée invincible surprend moins le iecteur de la Chro- 
nique: l'auteur, A Sesprit zélé et moralisateur, se devait de marquer que 
la guerre saiote ne peut s'accommoder de communes turpitudes. Son 
réalisme dépoétise l'action idéale de la Chanson. 11 faut bien davantage 
regretter l'absence des délibérations A la cour de l'empereur, les hési- 
tations de Ganelon A trahir son seigneur, la dispute entre Roland et son 
paritre, l'angoisse prémonitrice de Charles. 

2) Le combat de Roland et de ses homrne~~'~. Cette section, la 
plus raccourcie dans le Turpin, ne présente @&re d'intéret. Le poete, 
dans un premier temps, se plaisait A déployer, comme dans une fres- 
.que, les charges victorienses et les joutes superbes de Roland et des siens: 
"Gente est notre bataille", s'écrie Olivier (v. 1274).. Les Franqais frap- 
pent "de cuer et de vigur" (v. 1438) dans un combat ob tous les coups 
sont merveilleux (w. 1397, 1412, 1653, 1663); Mais apres les premiers 
Succ&i, les hommes de RoIand ploient sous le nombre(v. 1679) et sont 
réduits A soixante (v. 1689); Au lieu de ce déploiement, Picaud, pre'ssé 
d'arriver ses fins, syncope e t  eauchit le texte: il ne retient qu'une 
Série de chiffres fantaisistes (50 000 pai'ens en deux ailes, commandés 
par - Marsile et Balieant, au Iieu d'une. armée d e  400 OG0 hommes); 
aucnne proueiie individuelle, les paiens sont méprisable? de. se cacher 
dans les bois pour attaquer par fraitrise dans le dos z8..Une phrase &aie 

11. Picaud. qui ne manque "as d'humour, note que les pnirs (miores pugnotores) 
ne prennent que le vin. laisnant les femmes aur soudardr (minores). 11 nioute que plu- 
sieurs. qui avaient dkii amen6 de France des femmes chrktiennes. rnoumrent de leur 
fomication osr un chktiment divin mame avant le dkoart nnur la Franec. 

12. R o l ,  VV. 817-1690 1= 22 %l. et PT, pp. 181-185- 44 limes [= 10 %J au 
plutOt 21 d'adion guerrihre: "Dum karolus . capti emnt!' 

13. Les haupes paiennes se sont cachees dans les hais pendant dpux iours et deux 



de compenser le vide de la dramatisation par. des détails sanyinolents 
et méme bizarres pour un champ de batailie 14. Seuls restent, dans la 
Chanson,.Roland, Olivier et Turpin entourés de leur petite troupe. Ici, 
an nombre des cinq survivants, Roland (sans Olivier dont Charles re- 
trouvera plus tard le cadavre), Turpin et Ganelon (dont on ne sait pour- 
quoi ils sont comptés, puisqu'absents), Bauduin, le jeune demi-fr&e de 
Rdaud, et Thierry, le futur vainqueur de ~ane lon  dans i'épopée, nom- 
més pour la premiere fois et qui réussissent A se cncher dans les bois ... 
en attendant la suite. L'invention de ces deux "ntilités" est bardie, mais 
astucieuse pour la suite du récit remodelé. Une interrogation cl6t cette 
section: pourquoi tous ces braves qui n'avaient pas forniqué sont-ils 
tombés? C'est que Dieu a tenn a récompenser sans tarder leur vaillan- 
ce. D'ailleurs il nes t  pas bon, poursuit notre clerc, d'emmener des 
femmes dans I'armke: c'est un "impedimentum animne et corpori". 
Darius vaincu par Alexandxe et Antoine vaincn par Octave I'ont appris 
& ieurs dépens. La lqon  est bonne, certes, maisA cette place, elle sent 
trop son prechi-précha. 

-3) Le dcrnier combat de Rolandl? La Chanson dkveloppe, dans 
I'ordre, la pénible dispute entre Roland, et Olivier sur I'opportunité de 
la sonnerie du cor, la mise en route de i'empereur qui a compris i'appel, 
le combat impossible de Roland ct des siens contre la pre-ssion de 
I'armée de.  Marsile, le long marvre d'olivier soutenit par son ami 
(w. 1952-2034), les beaux coups d'épée dans un. Yestur fort et pes- 
nien (v. 2123); la mort de Turpin les armes a la main (v. 2242). Laten- 
Sion est grande datis cette melée o& chacun est allé jusnu'aii bout de 
$es forces et seule i'assurance de la prochaine venue de Charles: "Kar- 
lun avrum nus ja!" (v. 2114), ranime un combat qui serait déses~éré. 
Mais Roland souffre des grandes blessnres que lui ont faites les paiens, 
periuadks quils sont que, tant qu'il vivra, la ve r r e  recommencera 
(v. 2118). Le.roi Matsik blessk s'est enhii (v. 1913); c e  nest qu'en sa  
ville de Saragoise qu'il mourra plus tard (w. 2.5'70, 3646). Dans cette 
phase des combats, la Chronique va mettre &profitlesgraves altkra- 

niiits, sur le conreil de Ganelon. Dans la Chonson, il n'y a p.as de mépris paur les paiens 
au mmbat. 

14. Auñ genrs de mart habihiels, i'auteur aioute: "... nlii pciticis verberando peri- 
muntur, alii cultellio vivi eroriantur, slii ipne cremantur, alii arboribus suspenduntur." 
Les paiens s'achainent dans la cmaiité; 

15. ROL, w. 1691.2258 .[= 1451, et PT, pp. 185-189-36 iignes i= 9 $1: ?ta- 
que peracto bello ... ipnorabat." . . .  ~. 



tions qui se sont dessinées avec l'absence de Turpin et la mort snpposée 
d'olivier et de bien d'autres. Roland reste SEUL e t  la projection décidée 
par l'auteur va se mettre en place sur son unique béros, qui n'aura 
personne A secourir. Roland commence par lier d un arbre un paien 
qui s'est caché dans un bois; puis, d'une hauteur, il aperqoit l'armée 
paienne et redescend "in via Runciaevallis". 11 sonne du cor, seulement 
pour appeler les Franqais cachés dans les bois; cent reviennent d Iui. 
11 enjoint alors au Sarrasin attaché de lui indiquer, sous peine de mort, 
qui est le roi MarsiIe dans i'armée qui s'avance. Cette nouvelle "uti- 
lité" dans le récit permet au héros d e  repérer ee chef qu'il ne connaissait 
pas 16, de le poursuivre illico et de  le tuer de sa propre main, provo- 
qnant ainsi la fuite des paiens et enlevant du meme coup & l'empereur 
la gloire de poursuivre Marsile jusqu'd S,aragos.se. L'armée de Baligant 
apeurée s'enfuit, ce qui élimine de la suite du récit Yépisode dit de 
Baligant ". Les cent fiddles dispams, Roland reste définitivement seul 
et gravement blessé la. Qui sera témoin de ses derniers instants, d'autant 
que l'empereur ignore absolument ce qui se passe d l'arridre (pas de 
COI pour l'appeler) et continue sa route? Comment le chroniqueur Tur- 
pin pourra-t-il raconter ces instants suprhmes? L'anteur va faire sortir 
A point nommé de leur caehette Bauduin et Thieny. Tout ceci est fort. 
habilement agekeé, mais i'éeart s'est creusé avec le modele, par.des 
coupes somhres au pr&t á'un nouveau recentrage sur le héros-martyr. 

4) La mort de R o M  lQ. Les deux versions sont iei les plus pro- 
ches dans leur esprit: plus d'action extérieure pour troubler i'íntimité 
d'un héros "puissant e t  solitaire", maintenant recueilli devant Dieu. Le 
clerc chroniqueur est d l'aise pour aceentuer les moments d'une agonie 
ebrétienne. Traduisant presque par moments son devaneier, il n'en gar- 
de pas moins la liberté qu'il s'est donnée d'adapter. Le site est prati- 
quement identique: un arbre,' un perron de marbre, de l'herbe verte. 
au-dessus de Roncevaux20. M,ais, salors que Roland .avait précédemment 

16. "Nondum enim mgnorcebat Rotalsndus Mersintm." 
17. Rien n'est trawcrit de son intervention dans la Chansan (w. 2609.3619). 06 

il est ti16 par Chader. Consésuence lonisue dani I'esprit de Picaud m i  centre tout sur 
Roland. 

18. "Ratolandus suatuor lanceis vulneratus. inma astir et laoidibus zraviter verbe. - 
ratm. eva~it.'' 

19. Rol.. VV. 2259-2397 [= 3,5%], et PT, pp. 189-203- 154 lignes (san* I'kpi. 
taphe) [= 35 %] : "Tunc Rotolandus nobis enanavit." 

20. Dans le Rohnd: un pin (v. 2375), I'herbe verte (VV. 2236. 2357.8). quatie 
pemons de rnarbre (v. 2268), un tertre o& Raland est monté et se tourne vers I'Es- 
pagne (w. 2266-7). 



perdu Veillantif (v. 21671, ici il en descend, car Bauduin qui observe 
depuis sa cachette en aura besoin pour porter A Parmée la nouvelle de 
sa mort. L'épisode du Sarrasin qui tente de saisir Durendal et est tué 
(VV. 227496) est omis, sans doute jugé comme superflu. L'adieu A Du- 
renda1 (VV. 2301-54) est pathétique daus les deux cas, le poeme exaltaut 
la beauté, la sainteté ct la gloire de I'épée conquérante, la chronique 
célébrant en un développemeut (qui n'a pas pour origine un pokme) 
rythmé, assouancé ou rimé, voire eniphatique, ses divers mérites, en 
particulier contre les ennemis de Dieu daus la guerre saiute 21. Domma- 
ge que ces piaintes ue soient pas ici ponctuées par les trois tentatives 
de briser Durendal (VV. 2302, 2313, 2339); les coups ne sont qu'indiqués 
A la h. La Chanson se concentre eusuite sur les derniers instauts de 
Roland qui "sent de son tens n'i ad plus" (v. 23%)). Ici prend place, 
dans la transposition turpinieune, la sonnerie du cor omise précédem- 
ment (Rol., w. 1785.1853); elle est concue comme I'appel de détresse 
d'un homme aux prises avec la mort. Ce "cri" parvient A Charles dis- 
tant de huit limes, "angelico ductu", et i'armée part en dépit des raille- 
ries de Ganelon. Le monbond fait signe A Bauduin de lui donner ii 
boire, mais Peau manque*2. Celui-ci doit vite senfuir pour avoir la vie 
sauve; du moins pourra-t-il dire A Poncle qu'il a w son neveu A i'ago- 
nie. Mais le chroniqueur ne veut pas que son héros-martyr meure dans 
i'abaudon: Tbierry survient pour tenir le rBle d'uu auge de i'agonie, 
en des instants sublimes dont il pourra témoigner, une fois revenu 
dans I'armée. 

Dans le p d m e  (VV. 2364-97, quelques paroles accompagnées de 
hattements de la coulpe suffisent A traduire la demande du pardon des 

21. "Psr te Sarraceni deshunhir. gens perfida perimitur, lex christiana exaltahir. 
laus Dei et gloria et fama omnium adquiritur. O qiiociens Domini nostri Jhesu Chiirti 
nomen per te vindicavi. quociens Christi inimims peremi ..." A. Burger. dans La légende 
de Ronceu~ux avant la "Chanson de RolnnC', "Romania". LXX. 1948.1949, p. 433-473, 
a pensé retrouver sous cette prose une Possio Rotholondi mnrtgris en vers. Position re- 
prise par A. de Mandach dans L'ouumge de Turpin est-il ordimcnt une "chronigue en 
prose"? Une comparnison entra 1'art poétique de Tuv in  et de Turoldus, "Cahieri de 
Civilisation Médiévale", 111, janvier-mars 1960, pp. 71-75, et Noissnnce et déueloppement 
de lo choneon de geste en Europe: 1, Ln geste de Chorlemgne et de Rolnnd (Publ. Rom. 
et Fr., LXIX). Genhe-Paris, 1961, pp. 106-113. La t u s e  n'est pas conduante: le lec. 
teur du Codex Calirtlnus retrouve soovent ce type de phrasea ailleurs qu'ici. Le goGt 
de I'époque pour la prose latine rythmée, rimée ou assonancée, dont témoignent les docii- 
ments les plus variés, paraEt Otrc la plus simple explication. Cotte question mkiterait 
d'etre reprise dans une étude plus large sur le Codex, et en psrticulier sur le livre I. 

22. Contrairernent au v. 2226 et confarmérnent au Guids, p. 78. Ce qui fera dire, 
dans des texter pastérieurs, que Ilaland est mort de soif comme le Chrirt. 



fautes. En vrai chevalier, Roland tend son gant A son Seigneur, du ciel 
et trois archanges portent avec honnenr son &me en paradis. En regard, 
Thieny invite son compagnon qui s'est au préalable confessé et a regu 
le Viatique, comme le font les chevaliers avant la bataille, d se préparer 
A la mort. Le martyr du Christ s'adresse A son Maltre et lui rappelle, 
non plus ses conqubtes, mais tout ce qu'il a enduré "ad exaltandam 
Christianitatem". La demande de pardon, plus étendue et plus humble, 
s'inspire de l'ordo comwndationis animae du Rituel, ce qui est naturel 
sous la plume du clerc rédacteur 2s. Roland rassemble les lambeaux de 
sa chair, croise les maius sur la poitrine et réussit A les lever24. Ses 
pensées sont alors de foi en la résurrection, de confiance en Dieu qu'il 
va reucontrer, d'intercession pour ses freres martyrs. 11 meurt et les 
auges emportent son ame au séjour des martyrs. L'agonie plus réaliste 
et plus pieuse est aussi plus humaine et plus humble que daus Pépopée; 
c'est celle de tous les chrétieus, sans manifestation ckleste26. Le mérite 
en est au chroniqueur qui préfbrecélébier la gloire céleste du martyr. 
En effet, Turpin qui officie A ce moment mbme en présence de kmpe- 
reur, dans le Val Carlos, ravi en extase, entend les cheurs des anges 
qui chantent, tandis q u e  I'archange Michel conduit au ciel Pame de 
Roland et des siens et que les démons poussent celle de Marsile en 
enfer. L'archevbque en fait part au roi, lorsque survient - Bauduin A 
cheval qui.racontecomment il a d& laisser le héros "in agonia positum 
iuxta petronum in monte". Le témoignage de:Thiérry se fera tout sim- 

. . plement de bouche A oreille au nanateur Turpin. 
S) ' ,Les dernie7scombats et 'le retour d Aix 2? La Chronique com- 

porte -des modifications amenées par ce qu i  précbde, ainsi que  denou: 
veaux et importants développements. Charles, de retour A Roncevaux, 
trouve de suite et sed, le corps de Roland, alors que, dans la Chanson, 
il lui fallaitcombattre durement sur les lieux (v. 2398) contre les troupes 

23. Voir les &des de Th. Shermann dans O6em Christianue, 1903, pp. 303-323, 
et d'A. Riumstarek, ibid., 1914, pp. 298305. C. Meredith-rones, op. cit., p. 818, s'étonne 
que saint Jacques ne soit pas invoquB. Le pr6tre Pieaud s'en tient nux forrnulations l i b .  
giques prévues. Cette priere n'est pas celle du "grand pkrii" inaugurée par la Chnnson 
de Gliillnume. 

24. Plus de réalisrnw que dans Rol., w. 2249-50: Tesur  sun piz, entre les dous 
hirceles / C~is i eds  nd ses blancbes rnains, les beles." 

25. Le Roland hirpinien se rapprochc alors heauwup du Vivien epique dont la mort 
a bté sssimilée A la passion du Christ. 

26.. Rol., W. 2397-4002 [= 40 %], et PT, pp. 203-221 - 186 ligne~ [= 40 %]: 
"Moxque pcr omnem exercihim.. . depingunhir.' 



de Marsile, avant qu'une recherche angoissée i'amene pres du cadavre 
(VV. 2397-2870). En ne retenant que la rencontre de I'oncle e t  du neveu, 
Picaud laisse pour l'instant le miracIe du soleil (v. 2456): il désire donner 
de i'inteusité a la scene de la déploration. Ce "regret" (VV. 2887-2M), il 
i'a sous les yeux et le suit assez bien. On en  retrouve les gestes et les 
lamentations de l'empereur désespéré d'avoir perdu son meilleur sou- 
tien. Mais le prosateur, selon les lois de la rhétorique cléricale, amplifie 
la louange du disparu, bien au-dela de son titre de "defensor Chris- 
tianoruni"; il y joint i'adaptation qu'il fait de six vers pris aux épi- 
taphes de Fortunat, comme il i'avait fait précédemment avec vingt vers, 
apres la mort de Roland. Le lecteur du Codex Calixtinus retrouve la un 
procédé cher son auteur2'. Apres une veillée funbbre réservée au 
héros e t  non pour tous *les morts, les Francais arrivent pour chercher 
leurs amis dispams. Le poeme n'avait fourni ancune description du 
cadavre d'olivier (v. 2W), tandis que Picaud le montre déchiqueté, 
martyrisé C'est apres ces lugubres retrouvailles que le soleil s'immo- 
bilise trois jours durant, afin de pennettre Charles, non de poursui- 
vre les paiens qui se sont enfuis depuis l ~ n g t e m p s ~ ~ ,  mais de  les re- 
trouver au repos p r b  de Saragosse "iacentes et comedentes", au bord 
de SEbre. 11 se venge en en tuant 4 000. et revient de suite Roncevaux. 
Ainsi Ies combats sur place pour venger Roland, la guerre de poursnite 
de Marsile jusqu'a Saragosse (VV. 2986-3653) sont proprement télescopés. 
C'est A Roncevaux m&me -oh le chroniqueur s'attache- et non & 
Aix, "in campo belli, cunctis videntibus", que la mort de Roland sera 
vengée par le duel de Thierry contre Pinabel. La longue narration du 
poeme, avec le combat difficile de  Thierry (w. 3734-3974) n'apparaissent 
plus: "Tedricus ilico peremit Pinabellum", mais les détails du supplice 
de Ganelon sont bien la. 

A la différence de la Chanion o& seuls les corps de  Roland, Olivier 
et Turpin seront ramenks en France (VV. 29629), le Turpin consacre 
un long développement A la sépulture solennelle des héros en terre fran- 
caise, du moins les meilleurs d'entre eux et ceux dont on peut transporter 
les restes. Le premier, Roland, est déposé en la hasilique Saint-Romain de 

27. 23 qualiftcatifs & la p. 205. Le pohte, chapelain de Sainte-Cioix 5 Poitiers, 
fournit nombre de citations plaquées dans les hom6lies du livre 1 en giande pariie sor- 
ties de la plume de son (presquef compatriote de Parthensy. 

28. 11 a pu utiliser ici les donn6es de Rol., VV. 1977-2024 
29. Ils se sont enfuis sous la conduite de Baligant. dCs la mori de Marsile, 

pp. 187-189. 



Blaye, avec i'épée et i'olifant, avant que par un "indigne transfert" celui-ci 
se retrouve A Saint-Seurin de Bordeaux. Le cliauvinisme bien connu du 
poitevin n'a pas da apprécier la tradition poétique (VV. 3685-6) qui le 
place d'emblée ... cbez des voisins. A Belin, lieu nouveau, mais que le 
p&lerin Picand (il ne faut pas l'oublier) a pu visiter au passage, sont 
déposés Olivier, Condebeuf, Ogier, Arestain, Carin le Lorrain et beau- 
coup d'autres. Une constatation d'importance s'impose ici: le nombre 
et la diversité des héros cités dans ces pages dépasse de beaucoup les 
données de la tradition rolandienne. Une recherche assez longue, faite 
ailleurs e t  qui s'égarerait dans trop de détails pour la présente étude, 
montre i'étendue des lectures et des connaissances du pdtre Picaud 
dans le domaine épique, mkme s'il s'agit ici d'un racolage des noms 
les plus divers. Avec son habileté coutumi&re, il utilise la notoriété 
des deux grands nécropoles de Bordeaux et d'Arles, dont il a vu les 
sarcophages, pour y déposer, selon une ligne de partage qui n'est pas 
logique, dix héros avee 5000 hommes A Saint-Seurin, treize avec 10000 
autres aux Alyscamps oh i'armée de Charles venue de Blaye rejoint la 
troupe des Bourguignons qui depuis Ostabat avait pris le chemin le 
plus eourt. Hoel sera inhumé en sa ville de Nantes et Constantin A Rome. 

Ainsi les guerres de Charlemagne contre les paiens d'Espagne trou- 
vent leur épilogue; it ne reste plus qn'A rentrer A Aix. L'arcbevhque 
Turpin restera en sa ville de  Vienne pour y soigner ses blessures, et 
bien sur rédiger sa Chronique apr&s quatorze ans de compagnonnage 
en Espagne3', avant d'y mourir. Charlemagne s'arrkte A Saint-Denis 
pour y tenir un concile, avant de regagner sa capitale en passant par 
Liege. Plus d'Aude pour y attendre Roland, plus de  conseil A tenir pour 
se venger de Ganelon. Le roi n'a plus qu'A orner sa basilique et son 
palais, avant de passer en paiadis sous la protection de I'Ap6tre qu'il a 
glorieusement servi. 

Le médiéviste fervent de I'époque traitera peut-dtre cette transposi- 
tion de trahison. Compte tenu des objectifs que j'ai dégagés plus haut, 
le jugement doit ktre nuancé. il est vrai que le déplacement, le ehange- 
ment, I'élimination de scenes et de pexsonnages choquent; ils surpren- 
nent moins qnand on sait la liberté vis-A-vis de I'histoire et tout autant 

30. A. Moisan, L'erploitation d e  l'dpopde par la "Chroniqus du Pscudo-Turpin", 
' Z e  Mayen Age", XCV, 1989, ne 2, pp. 195-224. 

31. Chroniprre, p. 87. 



de la tradition épique que s'est donnée la Chronique depuis sa pre- 
miere page. Accordons-lui une meilleure fidélité la tradition rolan-. 
dirnne et l'intention louable de regagner en sublimité mystiqne ce que 
son résumé lui fait taire d'héroisme hnmain. Ses scrupules ne sont pas 
les notres et la connaissance des lois de l'hagiographie est ici nécessaire. 
Rappelons &u mot que la Vita, lorsqu'elle n'est pas l'oeuvre d'un 
témoin ou zqu'elle ne trouve rien A puiser dans l'histoire, inveiite sans 
cesse -et souvent avec les moyens stéréotypés qui lni sont proprer- 
dans le but de magnifier son "héros" e2. Le pokte du Rol& exalte une 
prouesse qui n'est jamais trop belle; le cbroniqueur-hagiographe de la 
mort du martyr Roland se laisse emporter, A partir de la base épique 
qu'il utilise au mienx, avec les libertés que lui accorde le genre. Le 
saint est le f&re du héros et les interférences sont fréqueutes dans Sépo- 
pée, entre héroisme et saintetée8. Dans le contexte du XXI" sibcle, cré-. 
ditons Aimeri Picaud du droit d'utiliser l'épopée avec une mentalité 
d'bagiographe. Aussi sublimeque le mar- Vivien de l'épopée, le Ro- 
land Turpinien est A la fois le héros le plus prestigieux ET le martyr 
exemplaire. 11 lui faut &re ainsi pour hisser la Chronique son faite 
et la faire admettre dans une ceuvre composée A la gloire de saint Jac-. 
ques. Du coup, l'absence de datations (sauf la mort de Charlemagne, 
le 28 janvier 814) n'étonneplus, malgré la prétention A l'histoire: la date 
de 778 n'intéresse plus. La bataille de Roncevaux est h é e  au 16 juin 
et non plus au 15 aout, tout simplement parce que le pblerin Picaud 
a connu la fbte annuelle de la vieille chapelle dite de Charlemagne, 
célébrée le 16 jnin A R o n c e ~ a u x ~ ~ .  Roland meurt A Sage de 38 ans, 
parce que tout betemeut un des vers de Fortunat utilisés dans la dé- 
ploration fournit la formulea6. 

32. "L'hagiogrsphe s'inspire des idée~ courantes sur I'histoiie. Mais il h i t  I'his- 
toire dans un biit spécial et bien défini. w i  n'est pns rnns infii~encc sur le caiactere de 
son ceuvre", H. Delehave, Les Idgendes hagiogrophiuues, Bruxelles, 1905, p. 77. 

33. A. Moisan. HPioisme et 8~intetÉ: interférences entre deur types de 1'IdÉnl ou 
Moyen &e, dans Lo Idgende orthurianne et & Nomuindie, éd. Corlet. 1983. pp. 45-71., 
La phrase de Thomas Cabham (fin xns siecle) est bien connue, qui parle ave= iedul- 
gence de ceux "qui cantant gesta principum ET vitas ranctorum". 

34. Ed., pp. 203. 231. Voir P. David. Eludes sur le Li tm de Saint.Iocq<tes. "Rull. 
des Etudes portugaises", nouvelle série, XIII, 1949, pp. 91-92. Date que I'on retiendra 
en Allemasne p u r  la Saint-Roland. Voúr aussi le Guide, pp. 6, 26, 78. L'argumentation 
#A. de Mandach. op. cit., pp. 50.55. pour établir, partir des dates du 15 aoUt 778 et 
de ce 16 iuin indéterminé, que le hic korolus mognus n'est pas Charlemagne, msis le 
roi Alphonse VI, est donc caduque. 

35. "Seu. q~ii .  lustra gerenr. octa bonus insuper annos; Erephts teirae iustus sd. astra 
redis", éd., p. 207. Cette mnniere de faire n'est pas pour suiprendre le lecteur familier 
de ren=emble da Liber Sancti I a b i .  



Peut-ou encose, dans ce contexte, parler d'art littéraire? Plus de 
beaux coups d'épée, presque plus de héros, plus de mouvements de 
troupe, aucune noblesse chez les paieus, en somme une action tres ré- 
duite, voire stéréotypée. Ou ne saurait, A Pévidence, chercher dans ces 
pages des qualités de composition quelles n'ont pas. D'ailleurs le mo- 
dele était si parfait que, mbme en le dérimant au plus prhs, on risquait 
la conhefacon. C'est que Pintérbt dramatique s'est fondu dans l'exalta- 
tiou religieuse: l'Espagne, terre d'électiou de saiut Jacques, a été cou- 
quise par Charlemagne sur les ennemis de la Chrétienté. Sans doute 
faut-il rappeler la phrase d'André Gide: "Les meilleures intentions font 
souvent les pires oeuvres d'art et i'artiste risque de dégrader son art & 
le vouloir édifiant3'a? Les exclamations e t  redondances, dont l'auteur 
est coutumier dans ses sermons du livre 1, ne font qu'alourdir le texte, 
loiu de le servir. Mais il en est de meme pour les divers résumés &u- 
vres qdou lit dans les compilations du Moyen Age. La sécheresse e t  
l'académisme sont le lot commun. Que l'on souge au Carmen de Pro- 
dicione Guenonis, qui se veut etre un résumé de la C h a ~ o n  de Roland 
et n'est qu'un "concentré pédautesque ou pédagogique des procédés de  
style enseignés dans les écoles" 3': Qne Pon songe aux versious et adapta- 
tions étrangeres, avec leurs gouts et vues propres, & l'utilisation d e  
Roland e t  des pairs dans la traditiou antifrancaise de Bernardo del 
Carpio, on admettra qu'Aimeri Picaud n'estpas si mal placé dans le 
domaine de la fidélité aux sourcess8. La mentalité e t  l'esthétique de 
ces sihcles n'étaient pas les n8tres; force est de les accepter. 

La personnalité marquée d'Aimeri'Picaud, qui se fait jour dans bien' 
des pages du Lime de Sairit-Jacques, aide comprendre les hardiesses 
du rédactenr de la Chronique. Celui qui se couvre ailleurs de Pautoritk 
du pape Calixte 11, le protecteur de  l'archeveque Diego Gelmírez, pour 
imposer aux chanoines de Compostelle la liturgie romaine, est le meme 
qui ose confier A l'archeveque de Reims la rédaction de la Chronique 
et revendiquer pour elle la véracité historique. Des lors, le mauque de 
fidélité A la Chanson de Roland n'est pas plus répréhensible que celle 
aux annales, pas plus que ne Sest l'attribution de ses propres sermons 
au pape Calixte. Prbcisément ceux-ci, et en premier le fameux Vene- 

36. jo<tml, 2 septembre 1940, p. 52. 
37. J. Horrent, dans le Dict. des Lettres Francaises: 1, Le Moya- ñge, 1964. p. 151. 
38. Voir A. Moisan, Lo m~t de Rolond selon les différentes uersions de I'épopiée, 

"Cahiers de Civilisation Mkdikvale", XXVIII, 1985, PP. 101-138. 



randa dies qui exalte le pelerinage et mériterait de figurer dans une 
anthologie, témoignent de la vigueur intellectuelle du clerc Picaud, de 
son savoir encyclopédique qui va jusqu'i la boulimie, de ses gohts e t  
de ses répulsions. Alors, la surprise et le désagrément devant le traite- 
ment imposé A la Chanson de Roland s'estompent devaut I'ampleur 
d'autres initiatives dans les domaiues de la liturgie, de la musique, de 
la symbolique, de I'bistoire, de la poésie 39. On s'étonnera moins que, 
dans la Chronique, le dialogue entre Charlemagne et le musulman 
Agolant tourne A la dispute théologique, que le long duel entre Roland 
et Ferragu soit prétexte i I'exposé de leurs croyances 40. 11 faut le redire: 
la Chronique du Pseudo-Turpin -et done la transposition de la Chan- 
son de Roland au chapitre XXI- ne s'éclairent que dans le contexte 
général du Liber SallGti Jacobi. 

11 semble, au t e m e  de cette analyse comparative, que la sublima- 
tion fasse s'estomper le grief de contrefagon, mbme si le familier de 
I'épopée garde sa préférence légitime pour l'humaine Chanson de Ro- 
land. Loin de toute srriere-pensée de faire un plaidoyer pro domo, j'ai 
tenté de comprendre les raisons d'un changement et, du meme coup, 
I'immense suc&s de la version turpinienue, au xrr" siecle et jusqu'h la 
fin du Moyen Age4I, jusqu'h suplanter maintes fois la version rolan- 
dienne. La grande verrihre de Chartres est sans doute la meilleure ré- 
ponse i la question posée ici: pour illustrer les vies de "saint Charle- 
magne" et de "saint Roland", l'artiste a retenu, i c&té de la Messe de 
saint Gilles et de six schnes empmntées au phlerinage de I'empereur 
en Terre Sainte (dans la version mouacale de I'lter hierosolymitanum), 
onze schnes de la Chronique de Turpin, depnis le départ de Charles 
pour I'Espagne jusqu'i I'annonce de la mort de Roland par Bauduin 42. 

L'émotivité de I'homme médiéval, au caractere impulsif et violent et 
aux revirements soudains43, trouvait A se satisfaire dans I'audition de 

39. Cf. le iraitement imponé. A d'innombrablei vers de Fominat dan. le livre 1 et 
dans la Chronique. 

40. Ed , pp. 131-133 et 149-163. 
41, Voir A. Moisan, L'erploitotion de In "Chmnique du Pseudo-Turpin", "Marche 

Romane", XXXI, 1981, pp. 11-41, et Répertoire des mms propres de personnes et de 
lieul citks dans les chansons de geste fronoiaes ot les reuvres ktrangdces ddriodes (Publ. 
Rom. et Fr., CLXXIII), Droz, 1986, vol. 4, p. 49, n. 1. 

42. Voir R. Leieune et J. Stiennon, La Idgende de Roland d e n 9  l'mt du Moyen &e, 
1966, 1, pp. 180-199. 

43. Etude de P. Rousset, Rechsrches sur l'aímtioité d I'épopue romone, "Cahie~s 
de Civüjnstion Médi&vale". 11 1959. pp. 53-67. 
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la Chanson, e t  peut-&re plus encore dans la contemplation du vitrail 
muIticoIore, sans parler de l'édification offerte au lecteur des pages de 
la Chronique. A son tour, le médiéviste, par définition pénétré de la 
mentalité des sidcles avec Iesquels il vit, avee le risque peut-&re d'ou- 
blier celui dans lequel il est, voudra-t-il bruler Turpin pour n'adorer 
que Turold? Qu'il se pénetre d'abord de l'ambiance du Liber Sancti 
Jacobi, un dans sa diversité. 11 ne iui est pas demandé pour autant, 
comme aux chanoines de Compostelle, d'écouter A l'office la lecture des 
sermons de Calixte et le Livre des miracles; encore moins de modérer 
son appétit table pour mieux assimiler, comme le recommande la pre- 
mi& page du Co&x Calixtinus, les pages de la Chronique de Turpin 
et dn Guide d z ~  pdlerin, "oeuvres véridiques et de grande autorité" ". 

44. "Et guicqi~id in seqiicntibus liibri:] i= 1. III-V) rcrilitui, in refectoiiis ad gran- 
dia lepahir. In~entis auctoritatis est ...", 6d. Whitehill. p. 2. "Quae piopriis occulis in-. 
hiitus sum xirri. annis perambulans Yspaniarn et Galleciam una cum eo [Karolo] et  
caercitibus suii, pro certo scnbere vestraeque fraternitati mitteie non ambigoH, dans la 
Leme  A Leoprandus, doyen d'Aix-IaChapelle, qiii ouvre la Chronique, Pd. p. 87. 'Si 
veiitas a perito lectore nostris i~oluminibus requirahir, in huius eodicin serie. amputato 
esitationis scnipulo, secure intelligatur", en tdte du Guide du Pdlerin de Saint-lacques 
de Compostalle, livre V, p.p. J. Vielliard, Micon, 1936*, p. 1. 


