
TYPOLOGIE DE LA TñADITION DES TEXTES 
ÉPIQUES: LES POEMES FRANCAIS 

La Typologie des sources du Moyen. Age. occidental, destinée avant 
tout l'information des. historiens, a consacré A l'épopée son fascicu- 
le 49, paru en 1988. Dans la huitihme partie, qui m'avait. été. conbléel;. 
j'ai rassemblé les données retatives A la tradifion manuscrite des épo- 
pées. latine et romanes, dans un exposé a Ia fois descriptif et méfho- 
dologique. 

Ces données générales soot bien connues des romanistes. Aussi ce 
premier exposé peut-il servir de cadre A. celui que je vais présenter 
ici. On voudra bien excuser quelques redites inévitables dans l'énonc¿- 
des faits matériels ou de certaines considérations mét~odologiqnes.. Je. 
me suis efforcée de les réduire au minimum, pour m'attarder plut6t A 
quelques aspects particuliers des problhmes. 

Pour la centaine de poemes conservés2, on dénombre enviros 
300 manuscrits et fragments, échelonnés d e  la fin du m' & la fin du 
xv" siecle, avec une densité particuliere au m" et au début du d. 
11'. proviennent de toutes les provinces d'oil ev du Nord de l'Italie, 
avec, 2 ce qu'il semble, une prédomiuance de la région franco-picarde. 

On aimerait bien s13r préciser davantage ces données d'enmble: 

1. La trsdition manurcrite et ses problhes, dans Typologie des sources du Moyen 
Age occidental, Turnhout; 1988, fasc. 49, L'&popée,. pp.. 229-250: 

2. De 90 & '20 s&n les crit&res de dknombiement. 



dresser un tableau chiffré qui mette en évidence, demi-sidcle apres 
demi-sikle, la répartition géographique du Corpus - embryon d'une his- 
toire de la demande d'ceuvres épiques et de la réponse des scr6ptoria. 

Mais l'enqubte systématique i laquelle je me suis livrée a cruelle- 
ment mis au jour des lacunes que je soupconnais déjh. 

D'une part la datation est t d s  mal assurée. Les mauuscrits auto- 
datés sont en petit nombre. Pour la datation des autres, les critbres 
paléographiques, approximatifs de toute facon, sont mal maitrisés par 
les éditeurs. Le plus souvent la date avancée en premier lieu, sans guere 
de just&cations, est adoptée sans controle et répétée d'études en édi- 
tions. A l'inverse parfois, un mbme volume est daté diversement par 
deux éditeurs. 

Les choses vont i peine mieux en ce  qui concerne la localisation. 
Souvent l'éditeur limite sa recherche i la scripta de son manuscrit de 
base - encore heureux quand il ne confond pas langue du poete (ou 
du remanieur) et langue du copi'te. 

Notre coll&gue uéerlandais Anthonij Dees a procuré l'année dernidre 
un Atlas des formes linguistiques des textes littéraires de l'ancien fran- 
c a ~ $ ~ .  Le propos de ce volume est de mesurer le "degré de dialecti- 
cité" de 200 textes littéraires re1evan.t de genres divers. Le principe de 
localisation consiste A choisir parmi les 87 points de repere d'un réseau 
de centres urbains préalablement défini dans le premier atlas de l'auteur 
(formes e t  constructions des chartes francaises du xm" si&cle4) celui 
dont les formes linguistiques (interrogées pour 268 phénomdnes) pré- 
sentent la ressemblance la plus &oite avec les formes paralldles trou- 
vées dans le texte i localiser. Le traitement de ces millions de formes, 
le calcul des pourceutages et des scores sont naturellement confiés A 
l'ordinateur - et on ne saurait contester l'esprit d'objectivité qui pré- 
side A cette recherche. Mais ou se seut un peu perplexe et inquiet 
quand on constate qu'un te1 effort aboutit parfois A des résultats dé- 
routants. 

Ainsi pour certaines des copies du Charroi & Ntmes. Les manus- 
erits siglés Al et A2, dont Sexamen codicologique montre A l'évidence 
qu'il s'agit de deux freres issus du meme atelier et dont nos collegues 
Régnier et McMilIan définissaient la laugue comme "langue commune 

3. Beihefte zur Xeitschrift für romanisehe Phiiologie", 1987, Band 212. 
4. Beihefte zur 'Zeitscbrift fiir iornanische Philologie", 1980, Band 178. 





égiises, Emile Lesne notait dhjA, iI y a cinquante aus: "Les livres ct 
aussi les scribes voyagent [d'une maison] A i'autre ..." l. "Un scribe 
irlandais ou anglo-saxon itinérant a pu exécuter la transcription dUn 
manuscrit dans le scriptorium de l'église ou du monastere sis sur le 
continent oh il ne séjoume qu'eu passant . . ."8 .  "Parmi les scribes d'un 
scriptorium important, il y avait des hommes de tout &ge ... Des scri- 
bes out continué d'écrire au cours de plusieurs générations, maintenu 
des techniques d'écriture ou des styles considérés des 101s comme arrié- 
rés" s. Ces observations rejoignent celles de Ian Sbort pour le ms. Sa- 
vile: "One might have beeu tempted, on initial impressiou, to distin- 
guish a chronological order B, A, C [id est copistes 11, 1 et 111 de 
McMillan], to attribute the oldest hand to the late twelftb century, and 
the second and third to the early years of the thirteenth" lo. Elles sont 
aussi de nature, me semhle-t-il, A lever les réserves que les différences 
linguistiques inspiraient a-Régnier et A McMillau quant A l'hypothese 
dúne origine commune de certains mauuscriks du cycle de Guillaume, 
Al, Al!, A4 d'une part, 81, B2 d'autre part. Que plusieurs copies d'une 
meme version soient les produits d'un m&me atelier, c'est. lA une hy- 
pothese d'autaut plus vraisemhlable qu'elle est plus économique. 

Tout cela étant, on doit ciaindre que la recherche sur la dialecti-. 
cité des textes, si elle peut fournir des matériaux utiles A d'autres en- 
quetes, ne soit de peu d'intéret pour une tentative de localisatiou 'es 
scdptorul. 

On peut dégager certaines oppositions dans le Corpus, par exem- 
ple: textes A témoin unique os textes A témoins multiples. Les textes les 
plus anciens appartiennent A la premiere catégorie, mais la distri- 
bution n'est pas forcément liée A l'&ge des textes et peut &re pure- 
ment circonstancielle; ainsi la Frise de Cord~es (début du x~n" siecle) 
n'est conservée que dans une seule copie, alors que nous avons 33 ma- 
nuscrits et fragments du Girberf de Metz, daté de la m&me époque. 

A la précarité de certaines traditions se rattache la théorie du 

7. Hu.tare de lo pl<opriétÉ e~~ldsiashlque en Fronce: IV, Les lisres. Scnptorio et 
btbliotheques, du c o m n c e m e n t  du VIII' d lo fin du XI* sidcb, Lille, 1938, p. 92. 

8. Id., p. 95. 
9: Id., p. 338. 
10. An enrly French Epic Monuscvipt: Orford, Bodleion Librory. Fkncfa e 3'1, dans 

The Medieoal Alexander Legend ond Romance Epic. Essoys in howur of David J .  A. Rors, 
New York-London, Nendeln, 1982, pp. 173-191, ici p. 182. 



"conservatisme des aires latérales". Proposée en 1954 par Maurice Del- 
bouille " et accueillie par Jean Frappier 12, avancée indépendamment 
d'eux par Jean Rychnerl?, cette théorie met en évidence le fait que 
seules des copies anglo-normandes nous ont conservé les plus anciennes 
de nos chansons (avec toutefois, pour le Roland, un second témoin, 
V4, "périphérique" lui aussi). 

1,'idée d'un conservatisme insulaire a été récemment remise en 
question par Ian Short l4 dans l'article cité relatif au ms. Savile. Notre 
coll&gue fait valoir que la majorité des dur plus anciens manuscrits épi- 
ques conservés (assignables A la fin du xu" ou au début du m" si&- 
cle) est continentale e t  non insulaire (6 vs 4). Ian Short attribue donc 
au seul hasard, A un "incident historique" l5 et peut-&re, pour certains 
d'entre eux, au fait d'avoir trouvé place dans des bibliotheques monas- 
tiques la survivance de ces textes. 

Ces arguments relevent me semble-t-il d'une confusion des faits. Ce 
qui est en cause, ce n'est pas la conservation en plus ou moins grand 
nombre de copia anciennes, mais celle des tertes les plus anciens. 

11. Sur la g e d s e  de la Chanson de Roland (Travaur récents - Proposilions no* 
oelles), Bruxelles, 1954, p. 31. 

12. Les chansons de geste du C w l s  de Guil laum d'Orange l .  La Chanson de 
Guilloums, Aliscans, la Cheualelie Viden,  Paris, 1955, p. 50. 

13. Lo chonson de &este. Essoi sur l'art éflque des iongleurs, Geohve, Lille, 1955, 
p. 27. 

14. La réaction de 1. Short s'inshe dans la meme ligne que celle de M. D. Legge 
(ArcKism and the Conquest, MLR, 51, 1956, pp. 227-229), qiii faisait valoir que l'on 
doit a des scribes cantinentaua la survivance du Triston de Béroul. et du Mgstdre d'Adam, 
et qui attribuait au seul hasard la distribution des manixscrits conservés. Reprenant la 
question en 1959, Al.  Delbouillo estimait que ces arguments n'étaiont pas décisifs: '11 
ne suffit pns de iappeler que l'on a encorc transcrit au xne siicle, sur le continent, des 
ceuvies démodées ou que des euvres snglonormandes ont péri, pour enlever toulc signi- 
fication an fait que, sans l'existence de copies faites en Grando-Bretagne, on ne saurait 
rien ni du Roland de Turold. ni de la Chanson ds Guillalaiime, nj de Gomont et Isem- 
ba*, ni du Pdlerimge ... Que1 que soit l'$ge des manuscrits snglo-normands en cause, il 
reste probable que leur nombre peut témoigner d'une traditioo insulaire archakante" 
(La chonson de geste et le livre, dans La teehnique littéroire des chonsons de peste, 
Actes du colloque intemational tenu B I'Univenité de Lage  du 4 au 6 septembre 1957, 
Liege-Paris, 1959, pp. 295-407, iei p. 326). Par la suite, M. D. Leggc s'stiacha a 
démontrer que le milieu anglo-normand, lain d'etre rotardntaire en matiere de littérature, 
s'était montré novateur cn bien des domaines (Lo vrécocité de tn littérature anglo-noi- 
mande, CCM, 8, 1965, pp. 327-349). Mais ii est h ident  que la précocité de certaines 
tentatives cléricales, cantonnées pour I'essentid dans les domaines religieur au didacti- 
qties, et la relative indépendance qui se manifeste plus tard dans le choix des sujets 
romanesques ne sant pas incompatibles avec la persistance de l'intérbt pour les formes 
les plus ancicnnes -et les plun vigoureuíes- d'aeuvres d e s  sur le  continent, et le iefus 
-u l'ignoranc- des modes qiii les ont tiaosformées. 

15. Art. cit., p. 174. 
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Deux des manuscrits continentaux d'Aliscans qui figurent dans cette 
liste des dix plus auciens manuscrits épiques ne comportent que des 
versions assurément déjA remauiée ou coutaminée (on va y reveuir) du 
premier AZZreans, lequel n'est A son tour qu'une refacon du Rainouart 
de la Chanson de Guillaume. Ce qui est significatif, c'est qu'une main 
anglo-normande ait transcrit ce Rainouart au milieu du XIU" sihcle, alors 
qu'existaient des Aliscanr de deuxikme ou troisieme géiiération; c'est 
la conservation dans une seule copie, du x~n" si&clel?mais auglo-nor- 
mande, du fragment de Gormont et Isembart et du Voyage de Chorb- 
magw oubliés sur le continent, et naturellement celle du Roiund asso- 
uancé dans une copie peut-&re contemporaine de la rédaction du 
Roiund rimé 17. A cette liste classique, il faudrait ajouter désormais: 
1) les fragments assonancés anglo-normands du Siige de Narbonw IS, 
que Pon date du deuxikme quart du m" siecle, et qui conservent 
I'ancetre de la seconde partie des Narbonnais rimés, 2) dans I'autre 
"aire latérale", la version de la Prise de Narbonw conseivée par V4, 
qui semble plus archaique que le récit contenu dans Ainleri de Nar- 
b m .  

Un autre classement porterait sur la composition des volumes. Cer- 
tains volumes ne comportent qu'uii seul po&me, d'autres en rassein- 
blent plusieurs, et parmi ceux-ci les uns n'offrent que des assemhlages 
sans cohérence: chansons n'ayant entie elles aucun lien particulier (par 
exemple Anrezs de Carthage et Beuves de Hanrtow) ou textes épiques 
melés A d'autres textes narratifs et meme didactiques ou pieux, tandis 
que les autres regroupements correspondent A un projet précis, soit le 
rassemblement de i'ceuvre d'un seul auteur (celle d'Adenet le Roi dans 
le ms. Paris Arsenal 3142), soit la compilation des chansons d'un meme 
cycle - et c'est le cas le plus fréquent. 

Une autre opposition en dérive, celle qui regroupe les petits ma- 
uuscrits dits "de jongleur" face aux grauds manuscrits soignés dits "de 
librairie". La critique a tiré de cette opposition un parti peut-etie 
excessif. 

16. 1. Short (srt. cit., p. 174 et p. 187, n. 7) situe plus tBt que Rayot, & la char- 
niere des xne et x~xr' sihcles, la copie de Gormont. 

17. Les datations extremes pour la transcription du Digby 23 sont 1125 et 1170; 
pour la rédaction da Rolond rime, 1150 et 1200. 

18. Edités par Gweneth Hutehings dans Studies iii French Language and Medioe- 
val Literature presenled to Professor Mildred K. Pope, Mnnchester, 1939, pp. 145-159. 
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A propos des manuscrits "de jougleur", il faut faire deux obser- 
vations: 

1. Les quatre sous-ensembles "plus anciens textes" - "plus an- 
ciens manuscrits" - "manuscrits de jougleur" - "manuscrits anglo- 
uormands (ou franco-italiens)" sout loin de se recouper. Au vrai, seul 
le Roland d'Oxford peut étre cnlloqué dans chacune des quatre séries; 
Gormont et I~emba r t ' ~  s'inseie daus trois Centre elles (il n'a pas les 
caractéristiques du manuscrit de jongleur), le Voyage de Charb3VIagne 
et le Guülaume dans deux séries seulement. Le recoupement le plus 
large s'opere entre les eusembles "manuscrits les plus anciens" et "ma- 
nuscrits de jongleur": outre le Rokznd, six volumes ou fragments re- 
Ikvent A la fois des deux catégories: ils conservent des chansons attri- 
huées A la fin du m" sikcle ou au début du m" (petit cycle CAtkcans, 
Moniage Guilkzume 1, Raoul de Cambrai, Aspfemont). 

11. Outre la médiocre qualité du parchemin, tous les manuscrits 
"de jongleur" 20 se caractérisent par leur format réduit et leur écriture 
en pleine page. 

La maniabilité du format a suggéré A Uon  Gautier l'hypothkse 
qu'il formule au tome 1 des Epopées f r ~ n g a i s e s ~ ~ :  "Le jongleur les por- 
tait dans quelque escarcelle ou aumbui4.re; mais je me persuade qu'il 
s'en servait en chemin pour les bien ííxer dans son souvenir plutbt que 
devant son auditoire pour les lire." 

Certains critiquesn ont fait valoir qu'il s'agissaie la d'uue pure 
hypothese. 11 n'est pas douteux qu'on pourrait opposer l'explication 
de Gautier une autre explication de ce petit format, foudée avant iout 
sur des considératious chronologiques. 

Samaran avait déja évoqué23, mais sans autre prbcision, les "nom- 

19. Et peut-étre le fragment de siu vers #une chanson non identifiée tranrcrits 
A la fin d'un feuiilct du ms. San Marino, Huntington Library, HM 62, f .  241 (cf. 1. Short, 
art. cit., p. 173). 

20. Aux manuscrits mnsidérés mmme les plus anciens qui sont knumhrés cidessus, 
il faut ajouter Girnrt de Roussillon (Londres, Brit. Libr. Hnrl. 4334), Aspremont et 
Jean de Lawon (Paris, B.N. fr. 2495), Beuoes d'Honslonne (Venise Marc. fr. XIV). 

21. Y d s ,  187Xa, p. 226. . 
22. Ch. Samaran dans Iintroduction i la repiodiiction phatotypique de la Chonson 

de Rolnnd (SATF, 1933,  pp. 36 ss.; R. Gitietto dans La technique litthnlre das chon- 
sons de peste, cit., p. 84; J. Monfiin, kd. du fragment d'Aspremont, "Rornania", 79, 1958, 
p. 388, n. 2; D. McMillan, Lo Cheo~Zerte Vioien dans le ms. dit "de Sauile". Notes 
prolkgoméniques, dans Etudes de longue et de littéroture du 'Wo~oyen Age offertes d 
Félk Lecoy, Paris, 1973, pp. 357-375, ici p. 361, o. 18. 

23. Loc. cit. i la note 22. 



hreux manuscrits, latins et autres, de format tout aussi exigu (peau 
d'animal pliée en huit ...), d'exécution aussi fruste, d'aspect aussi Iati- 
gué". S'agissant du format, on songe en premier lieu au Chalcidius, 
associé au Roland des le m' siecle, et on se souvient que lors d'un 
précédent Cong&sZ4, A. Roncaglia avait snggéré que la prébistoire 
du ms. Digby 23 semble se confondre avec celle de 1'Université oxo- 
nienne et le fait apparaitre comme 'e produit de l'un de ces scriptoria 
qui pouwoyaient aux besoins des écoles. 

La charuiere des xu" et m' siecles c'est précisément le moment ob 
les besoius des universités suscitent de nouvelles pratiques dans l'arti- 
sanat de la copie. 

Dans l'ouvrage qu'il a cousacré a La pecia dens les manuscrits uni- 
aersitaires du XII" et du XII I"  .$dele 26, Jean Destrez écrit (p. 46): "Le 
format des manuscrits écrits au xu' siecle vario déja suivant la ma- 
tiere iraitée; en général le format du plus grand nombre des mauus- 
crits de cette .époque est tres grand, il :est meme supérieur A nos in-folio. 
C'est une dimension qui ne peut convenir qu'a des manuscrits écrits 
dans les abbayes et qui sont destinés ti y rester. Avec la fondation et 
le développernent des Universités, le fonnat des livres évolue beaucoup. 
Le livre devient d3.un usage plus courant, 11 doit &re maniable. De 
plus iil doit &re plus facilement transportable, les étudiants désirant 
emporter avec eux, A la fin de leurs .&tudes, les manuscrits qu'ils ont 
fait écrire peudant qu'ils étaient a Suniversité. Le format des livres a 
douc tendance A diminner. / /  A Paris, les livres de théologie et d'arts 
libéraux ne dépassent plus le format iu 4' jésns ... on adopte meme 
pour les sermonnaires, les légendiers, tous les ouvrages de peu d'éten- 
dne, un format encore plus petit, équivalent A nos in-octavo moder- 
nes ..." Et plus loin: "L'Université d'Oxford suit nettement les coutu- 
mes de Paris." 

En  vérité la seconde explication, qui dit le "comment" n'exclut pas 
la premiere qui disait le "pour quin. 

Rien n'interdit de penser que les professiounels du chant épique 
avaient, A certains moments, rhcours au support écrit. Des indices S& 
rieux parlent en faveur de cette hypothese. 

24. Préhistdre 80, dans "Actes du VIIIL> CongrOs tntemational de la Société 
Rencesvals" (Pamplona-Santiago de Canpostela, 1978), Pernplona, 1981, pp 413-416 
et 580. 

25. Paris, 1935. 
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Nous avons le témoignage de cette clause du statut du fief de 
jonglerie de Beauvais (du m' sihcle, il est vrai) qui évoque la possi- 
bilité de codsquer le livre et la vikle du jongleur26 Léon Gautiei, on 
Sa vn, situait dans les entractes la cousultation de ce livre. Pour ma 
part, j'ai dressé autrefois une liste de passages qui attestent la pré- 
sence du livre sous les yeux du chanteur A l'heure de la piestation 
publique 27. 

Contrauement d ' a u c u n ~ ~ ~ ,  je ne resseus donc pas l'énoncé "ma- 
nuscrit de jongleur" comme intrinshquement contradictoire. A condi- 
tion, natnrellement, d'entendre "manuscrit utilisé par un jongleui", 
"fabriqué A l'usage dlin jongleur". 

Mais certains ont opéré un glissement de sens, faisant de "manus- 
crit de jongleur" Séquivalent de "manuscrit élaboié daiis le milieu 
jongleresque", hypothkse qui conditionne ensuite le regard que Son 
porte sur les autres manuscrits du Corpus, les "manuscrits de librai- 
rie" - nous en ieparlerons tout A Sbeure. 

Cette vue des choses est sous-jacente, me sen~ble-t-il, A certaines 
formulations de Ian Short mettant en perspective la position clé qu'occu- 
pe le ms. Savile dans l'histoire de l'écriture des textes épiques. 

Assigné, pour des raisons paléographiques apparemment peu con- 
testables, aux environs immédiats de 1200, ce manuscrit vient donc, 
dans la ligne chronologique, tout de suite aprks le Roland d'Oxford2*, 
comme le fragment de Nancy de Gira* de Roussillon, les fragments 
Cambridge-Leningrad d'Aliscans, le fragment Aspremonl de la Biblio- 
thhque Vaticane et peut-&re le fragment Gonnont et Isembart 11 
réunit les chansons Cheoaierie Vivien et Aliscans, et -1. Short l'a dé- 
montré de facon péremptoire- il est l'oeuvre de trois copistes qui se 
relayent selon une stratégie apparemment capricieuse. 11 témoignerait 
donc de la premiere apparition dans Ie domaine épique des phéno- 
menes de la cyclisation d'une part, de la production des ateliers, d'au- 
tre part. 

A partir de la, M. Short esquisse, A titre d'hypoth&se de travail, 

26. E, Faral, Les imigleurs m France au Moyen &e, Paris, 1910, p. 126. 
27. Le iongleur et Iecrit, dans Mdlanges offerts d Renk Croíd, Poitiers, 1966, 

t. 1, pp. 685-695. 
28. En dernier lieu, J. Uonfrin, art. cit. & la note 22; D. McMillan, loc. cit. & la 

note 22; 1. Short, art. cit., p. 184. 
29. Et peutetre l e  fragment Huntinflon (cf. n. 19). 
30. Cf. n. 16. 



une histoire de i'acces des premiers textes épiques A i'écriture: "French 
epic poems; in their written form, seem initially to have eojoyed a res- 
tricted circulation in isolated,single-text copies whose execution would 
seem to preclude their having been commissioned by wealthy patroiis 
or their having been entrusted to skilled copyists working in scriptoria. 
Their inferior quality and their low ratio of preservation serve to con- 
firm the impressioii that they must have been more or less &-hoc copies 
whose unimpressive format and popular vemacular content made them 
even more vulnerable thaii. most secular books to dismembeiment, des- 
tmction, and eventual loss. Only in exceptional circumstances, in wich 
chance must clearly have played the predominant role, could these wnt- 
ten versions of the jongleur's art 31 have thus withstood the passage of 
time at this early date" (p. 174). Plus loin: "The passage from what 
we can assume to have been the modest single-hand copies in single- 
poem books of the second half of the twelfth centnry to the more ela- 
borate cyclical MSS of the first half of the tliirteenth century reflects 
a significant change in attitude towards the written transmission of 
epic texts, due no doubt in particular to an increase in secular patro- 
nage leading to wider demand, and hringing with it a change of em- 
phasis away from the individual scrihe operatiog in isolation onto 
professional lay copyists working in collaboration. The Savile MS, if 
viewed in the perspective of this hypothesis, would seem to mark an 
important stage in the development of the Medieval French epic, for 
it is perhaps the earliest tangible evidence we have of how these 
songs - turned - poemsS1, having been drawn gradually ioto the ambit 
of written literature during the course of the twelfth centniy, eventually 
emerge into the commercial world of scriptorium" (pp. 174-175). Plus 
loin encare: "Slow to break away from its oral origins, the chanson 
de geste was only sporadically committed to parchment troughout tbe 
greater part of thc twelfth centnry. The epic MS was still at this sta- 
ge -to quote Menéndez Pidal-: s... un pur accident; il ne repré- 
sente rien de plus en effet que i'enregistrement par i'écriture de i'une 
quelconque des innombrables versions qui ne cessent d'éclore au fur 
et A mesure que le p&me se chanten. The inferior quality, both ma- 
terial and palaeographic, of the earliest surviving MSS highlights the 
fact that their copying was pfobably still in the hands of isolated in- 

31. C e s t  moi qui souligne. 



TXPOWCIE DE LA TRADlTiON DES P O ~ A ~ E S  FRANCAIS 443 

dividuals operating at most on the fringes of the scribal fraternity" 
(pp. 185-186). 

A bien y regarder pourtant, l'examen du ms. Savile nous conduit 
dans une tout autre direction. Dans I'article qu'il a donné au Sympo- 
sium ... Prof. M. de R i q ~ e r ~ ~ ,  D. McMillan rappelait que la version de 
la Cheoalerie Vioien contenue dans ce manuscrit appartenait i une 
version de 3" génération, la vesion p, remaniement d'un premier re- 
maniement x ,  et que ces remaniements x et p s'étaient déji opérés sur 
des ensembles cycliques3" il ajoutait que la version du ms. Savile, 
comme toutes celles qui nous ont été conservées, supposent connu le 
pokme des Enfances Vivien, tenu pour tardif cependant ... Ce sont l i  
- 

des conclusions incontournables. 
D'autre part I'étnde que j'ai consacrée en 1982gQ YAEiscans du 

m&me manuscrit déboucbe sur des conclusions tout aussi inconkourna- 
bles: dans I'atelier ob fut transcrit le ms. Savile, on disposait de deux 
modeles au moins: l'un, auquel se rattachent les quelque mille derniers 
versa6 du manuscrit, était étroitement apparenté A la version A (ver- 
sion remaniée elle aussi); I'autre résultait déjA d'une contamination 
puisqite les 4700 premiers vers appartenaient A une version ancienne 
de type M, et les 1700 vers suivants, A une version de type E. 

Ainsi le ms. Savile, bien loin d'etre le premier témoin d'un intérht 
nouveau des swiptcda pour la matihre Bpique e t  pour le rassemblement 
cycIique, est donc tout A Ia fois une oersion y c l t í p  de Ia 3" généra- 
tion et, par rapport A Parchétype d'Akcans, une copie de la 3" géné- 
ration au moins. 

Si on accepte la date tres haute que 1. Sbort lui assigne -et je ne 
vois pour Pinstant aucune raison de la remettre en question-, bien 
des choses en déconlent: nous devons par exemple reconsidérer la date 
de composition des Enfances Vivien et de la Cheoalerie; accepter, si 
nous maintenons Aliscam en 1185, que les versions conservées par nos 

32. Art. cit. a la note 5. Ici pp. 164-165. 
33. CE. pour des conclusions analogues M. Tyssens, La gesle de Guillnume ZOrnnge 

dan8 les m~nuscrits cycliques, Liege-Paris, 1967, p. 439. A ce moment. le ms. Savile 
n'avait pa.i encore repnnt, et je le considérais donc, sur la foi de la deseription de Paul 
Meyer, c o m e  un membre de la famille A, dérivée de X ,  et non de fa famille B (ou 6) ;  
mais le  raisonnement ert le &me. 

34. Encore Aliscons: les enselgnements d a  monuscrit Souile, dans Lo chnnson de 
geste et le mythe carolingien. Mélanges René Louis, t .  2, np. 623.635, 

35. Correspondant aux VV. 6400.7360 de Pédition de Halle; les chiffres suivants 
sont également fondés sur la numérotation de cette édition. 



mss. M, A et E sont nées presque aussitbt aprbs; et, dans une perspec- 
tive plus générale, admettre que, dans le dernier quart du xn" sihcle 
déji, bien des renianiemeuts avaient modiíié le visage des premiers 
poiimes, bien des copistes avaient transcrit ces remaniements et, puis- 
qu'il s'agit déji de cycles, i'avaient fait au sein des ateliers. 

11 est temps de revenir aux manuscrits dits "de librairie" - en fait 
la quasi totalité du Corpus. 

Comme ils sont plus tardifs -au mieux du deuxieme quart du 
mr' siiicle-, on les tieut (sauf dans le cas des chansons les plus ré- 
centes) pour les rejetons de ceux dont nous venons de parler. 

Les marques connues de I'oralité (appels au public, etc.), bien plus 
voyantes dans la chanson que dans le roman, pourtant promis comme 
elie i la diffusion orale, le style formulaire et Sidée -persistante, on 
vient de le voir- que les premiiires mises par écrit sont dues i Sin- 
dustrie du jongleur (qu'il se soit fait sciibe ou qu'il ait dicté ce qui 
faisait d'ordinaire i'objet de son chant) ont conduit certains i penser 
que toutes ces copies forment une documentation singuliere et que la 
tradition ici, loin d'ktre continfiinent écrite, reflete une sorte de va-et- 
vient entre l'écrit et un oral protéiforme. 

011 a mis en évidence, en confrontant le témoignage de diverses 
copies ce qu'on a appelé la "mouvance" des textes épiques. 11 me faut 
bien redire i ce propos ce que j'ai déji exposé ailleurs 36. 

Les copistes des textes en langue vulgaire -et on s'en tiendra aux 
textes narratifs- ne font pas de la reproductiou minutieusemeut fidele 
iin idéal: ils interpolent, rettauchent, récrivent, et la varia lectio d'un 
roman est parfois fort abondante. A cet égard, quand plusieurs ma- 
nuscrits épiques appartiennent i une mbme famille et qu'on peut donc 
les confronter entre enx et au subarchétype dont ils proddent, nn 
voit que nos copistes ne pratiquent pas autrement que les autres, et iís 
sont mbme parfois remarquahlement fidiiles. Dans certains cas pourtant 
-et c'est plus vrai encore si on confronte entre eux les subarchéty- 
pes- le phénodne des petites vaxiations ponctuelles (vers ajoutés, 
vers omis, hémistiches différents) se fait plus massif que dans le roman. 
On se l'explique aisément. A. Micha observait, dans son étude Zlber- 

36. Lo gesta de Guillame d'Orange datu h.3 m&tmhuscr+ts cycliques, cit., pp. 450-458; 
La tradition mnnuscrite et se3 problemes, cit., ici PP. 244-248. 



üeferungsgeschichte der fianzdsischen Literatur des Mittehlters 37, que 
les copistes des ceuvres en prose varient plus librement que les copistes 
des ceuvres en vers (pp. 22o-227). Or la forme des podmes épiques, 
plus contraignante que celle de la. prose, l'est moins que celle du ro- 
man en vers: "11 est plus facile d'interealer des vers d e  son cm dans 
une laisse dont les dimensions ne sont pas &&es et dont les vers, liés 
seulement par I'assonance ou une rime pauvre, se s u d d e n t  selon une 
simple parataxe, que de retoucher un discours qui se développe, selon 
une syntaxe complexe, sur un certain nombre de couplets d'octosylla- 
bes rimés; et il est tentant de substituer A un hémistiche u11 autre 
hémistiche de sens voisin, puisque le langage épique est partiellement 
composé d'hémistiches forrnulaire~"~$ et que -faut-il le dire?- les 
copistes professionnels devaient avoir eux aussi la tete farcie de tels 
hémistiches. 

A ces phbnomhnes, qui se situent tous au niveau de la transmission 
écrite ordinaire, s'ajoutent -elles les oiit naturellement précédés dans 
le temps- les mutations dues aux remaniements de toutes sortes ou 
aux exigentes de la compilation. Remise au gout du jour d'une part: 
remplacement des assonances par des rimes ou des séries homéotéleutes 
(aver un inévitable délayage), substitution de l'alexandrin au décasylla- 
be, addition du vers orphelin, amplification des épisodes sentimentaux. 
D'autre part, ajustage de poemes d'abord autonornes, tant par l'harmo- 
nisation de la forme que par celle des contenus (raccords, etc.). A l'évi- 
dence ces deux séries de faits n'ont rien A voir avec les aléas, la "mou- 
vance" de la réimprovisation orale. 

Renouvellements, ajnstages e t  rnenues retouches ponctuelles s'addi- 
tionnent et "modifient plus ou moins séverement l'apparence du poe- 
me" 3u. C'est ?i les amalgamer qu'on crée l'illtision dúne mouvance. 
Au contraire, si on prend la peine de tout remettre en perspective, de 
colloquer ?i son niveau chacun des événements textuels, dans une dé- 
marche qui combine le tri lachmannien des variantes et la prise en 
compte du projet de chacun des intermédiaires, on peut retrouver, 
dans de tres fennes contours, et souvent aussi dans sa lettre, le poeme 
premier. S'il ne peut &re question, dans de telles conditions, d'en 

37. Dans Tedüberlieferung, Zriiich, 1964, t. TI, p ~ > .  189-259, 
38. M. Tyssens, La tradition monuscrite ..., cit., p. 246. 
39. Ibidem. 



procurer une éditiou critique, on acquiert du moins la certitude que 
1'Archétype existe, nullement aléatoire, et que, quelle que soit la préhis- 
toire de cet Archétype, c'est de lui que procedent, au t e m e  d'une 
filiere qu'on peut le plus souvent reconstituer, les témoins que nous 
possédous encore. 


